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EDITORIAL
Gavroche interdit de séjour à Paris ?
On en est à se le demander...
Et la colère de Gavroche rejoint celle des bibliothécaires de la ville de

Paris, au cæur du problème.
A I'origine, deux décisions de la direction des Affaires culturelles de

la ville, soumettant, pour la première fois, les bibliothécaires à un con-
trôle en ce qui concerne le choix des titres à acquérir. Ce furent d'abord
les livres pour enfants, puis les publications périodiques qui firent les
frais de cette innovation. Jusqu'à présent, les conservateurs des 55
bibliothèques que compte la ville de Paris faisaient eux-mêmes leur
choix, en fonction des suggestions des lecteurs, des statistiques de prêts,
des critiques de la presse et des analyses des comités de lecture.

En juillet dernier, la direction des Affaires culturelles a institué une
commission "mixte", sous la houlette de Mme de Panafieu, député
RPR de Paris et adjoint au maire chargé des affaires culturelles ; com-
mission chargée de superviser les achats de livres pour enfants. "Sezls
trois ou quatre titres ont posé problème : mais les bibliothécoires ont
reçu, à leur grand.étonnement, une liste des ouvrages avec les men-
tions : "recommandé", "tttile", "soulevont des résemes" et "décoh-
seillé". Les professionnek y ont vu une remise en question de leur com-
pétence et de leur honnêteté intellectuelle. Certains parlent même de
"menace de censure". " (l).

Mais voici qui concerne plus directement Gavroche: pour la pre-
mière fois également, les propositions d'abonnement à des périodiques
sont revenues avec des modifications. Plusieurs bibliothécaires affir-
ment qu'ils ont été mis en demeure d'avoir à renoncer à un quotidien
"de gauche"... Motif : rééquilibrage des titres proposés.

Et vingt titres de rewes ont été "soumis à restriction". Parmi eux,
Gavroche... En bonne compagnie, avec I'Ane, revue freudienne, le
Bulletin des bibliothécoires, I'Impatient, magazine des médecines dou-
ces, Ami coop, publication pour la jeunesse éditée par la Ligue de
I'enseignement, ou même le bulletin d'Amnesty internotional ! En con-
trepartie, on encourage I'abonnement à I'Equipe (au titre de la
culture... physique, sans doute).

L'adjointe aux affaires culturelles a défendu ces contestables (et con-
testées) innovations, en déclarant : "Il y o du changement dans les
bibliothèques, c'est normol. Leur nombre a augmenté. Leur budget de
fonctionnement dépasse cette année 40 millions de francs (il est resté
inchangé cette année). Leur fréquentotion a doublé en dix ans. Cette
réussite impose une évolution." Les "suggestions" concernant les abon-
nements aux périodiques s'expliquent selon elle par deux motifs.

(suite p. 32)
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Témoignages sur un métier d'hier

LEs tNTERVrewÉs
Texte établ i  par Paulette et Pierre Chail lou

d'après les souvenirs de :
- Mme Ginette Thibault ;
- M. Roger Pilfert, débardeurs ;
- la lamille Cirode, débardeurs et marchands
de bois.

enregistrés en 1985 pour l 'exposit ion de
la Saint-Cyr sur les métiers de la forèt, par
l 'Associat ion culturel le de Senonches et le
groupe Arts et Traditions populaires du
foyer rural de Digny.

,

DEBARDEURS
Les Cahiers d'histoire senonchoise, animés par M. Pierre Chaillou,

poursuivent leur série d'interviews enregistrées de gens qui ont naguàre
exercé des professions disparues - ou si transformées que ce n6 sont
plus vraiment les mêmos.

Dans leur numéro 8 (octobre 19861, paiaît un article consacré aux
débardeurs. Dans la belle forôt du Perche, hommes et chevaux sortaient
le bois (billes, grumes, pilots, stères) des coupes et l 'emmenaient à la
gare sur de lourds triguoballes. C'est cette profossion que la mécanisation
a tout à fait modifiée que nous 6voquons à notre tour, avec l'autorisation
des Cahiers d'histoire senonchoise.

O. - Ff tout cela en pleine forêt ?
Mme Th.- Ah, bien sûr ! Dans les

coupes, là où les bûcherons abattaient
les arbres, i ls faisaient des traverses,
des bois de mine, du bois de chauffage,
des fagots et puis les grumes... Tout
cela, i l  fallait le sortir jusqu'à la route,
c'était ça notre travail. A ' l  6 ans, je
chargeais toute seule ma voiture, mais
les traverses, c'est mon père qui les
portait à l 'épaule pour me les appro-
cher. Après, on les emmenait à la gare
pour les met t re sur  wagons. . .  l l  y  avai t
aussi  les grumes. . .

M.  P.-  Les grumes,  i l  fa l la i t  d 'abord
les sortir. Pour ça, on avait le diable.

bois de Verneuil - Les Coupes.

O.- le diable ?
M. P.- Le diable, ça s'appelait aussi

un triqueballe, mais, nous on disait "un
diable". C'était juste un essieu et deux
roues avec une flèche emmanchée
dans le mouton (une pièce de bois qui
était sur I 'essieu). Des diables, i l  y en
avait avec un essieu droit. Mais, pour
les grosses pièces. on avait des diables
avec un demi-cercle pour faire la place
du tronc. On amenait le diable au-
dessus du tronc. On levait la f lèche (i l y
avait un gâton pour l 'empêcher de bas-
culer tout à fait). On mettait une chaîne
qui tenait à la flèche, qui passait par-
dessus le mouton, puis sous l 'arbre. Et

Mme Ginotte Thibault - Le débar-
dage, avec des chevaux, j 'ai com-
mencé j 'avais 1 O ans. Je sortais les voi-
tures avec 2 chevaux. C'était M. Bac-
chieri qui faisait des traverses pour les
chemins de fer, à la vente des Fonds. l l
me les chargeait sur la voiture ; moi. je
les sortais et i l  me les déchargeait sur le
bord de la route. C'était moi oui faisait
la navette.

M. Roger Pilfert,- Moi aussi, i l  y a
longtemps le commencement. . .  J 'a i
commencé en 1 926, définit ivement.
Mais la première fois que j 'ai chargé
une grume, c 'éta i t  en 1922 avec mon
père. au Rond des Ruelles. J'avais 9
ans.

Ouestion - Vous commenciez si jeu-
nes à travailler ?

Mme Th.- A 1 O ans, c'était pendant
les vacances, pour aider mon père. J'ai
toujours travail lé en famille, à la mai-
son. C'était l 'habitude que les enfants
aident les parents. Mais c'est en sor-
tant  de l 'école,  à ' l  4  ans,  que j 'a i  décidé
d'en faire mon métier. On avait des
ouvriers, mais ça ne s'entendait pas.
Alors, c'est moi qui ai pris la relève, et
puis  ça a cont inué. . ,



2

quand on tirait sur la flèche pour la
rabattre, ça faisait balancier et l'arbre
était toujours sous le diable, mais i l ne
touchait plus par terre.

M. Daniel Cirode - ll fallait attacher
la chaîne aussi court que possible. On
attelait les chevaux sur le haut de la flè-
che et quand ils t iraient, ça la rabattait,
et ça soulèvait la charge. On ligaturait
la flèche à l 'arbre avec une autre
chaîne.

M. P.- Sous l 'essieu, l 'arbre était
pris à peu près par le milieu. Mais quand
il était trop gros, i l  fallait tr icher pour
l 'équil ibre, parce qu'i l  ne devait traîner
que le moins possible.

Q'- Vous parlez de chaînes. Vous ne
vous serviez pas de cordes ?

M. C.- Les forestiers ne travail laient
qu'avec des chaînes. Une chaîne, ça se
rè9le plus facilement.
l l  y a toujours un crochet au bout, et on
le met dans I 'anneau qu'on veut. l l  y
avait des systèmes de maillage, des
fausses mailles, des trucs comme ça...
C'était plus commode. Aussi les chaî-
nes n'étaient pas toutes de la même

La rnanouvre du diable.

force. La plus grosse, c'était sûrement
celle du diable, pour soulever les gru-
mes.

M. Cirode - Et pour charger les gru-
mes sur les voitures, on les montait à la
chèvre.

M. P. - Une chèvre, c'est un appareil
de levage, comme ça existe encore
pour les charpentiers (mais eux, i ls
prennent des cordages). Un grand trian-
gle de bois avec une poulie dans le haut
et une troisième pièce de bois, qu'on
appelait le biqueton, qui faisait en
somme la 30 patte du trépied. On ame-
nait les grumes là-dessous. On mettait
en haut une, ou deux, ou trois poulies
suivant la charge qu'on avait à enlever
et le reste se faisait à la main.

O.- ll y avait un treuil ?
. M. P.- On avait un treuil, mais pas
avec une manivelle et un cliquet. non,
avec des trous pour enfiler les gâtons,
Les gâtons, c'étaient des bouts de bois
de deux mètres, deux mètres cinquante
de long. Nos gâtons de chèvre, ils
étaient en chêne, et c'était précieux,
hein ! l l  n'aurait pas fallu que mon père

Déhrdeurc

nous voie prendre les gâtons de chêne
ail leurs qu'à la chèvre. Ah non ! Evi-
demment, dans le temps, on travail lait
sans gants ; alors, les mains nues, on
n'avait pas intérêt à ce qu'i l  y ait des
éclisses dans les gâtons !...

Mme Th.- Chez nous, i ls étaient en
charme,

M. C.- Les gâtons ! Pour avoir de
bons gâtons, i l  fallait prendre de jeunes
arbres... Je me souviens toujours de
mon père... C'était en forêt, le midi,
après avoir fait manger les chevaux à la
musette, i l  décidait d'aller chercher un
gâton (ça finissait toujours par casser :
ça avait tellement d'efforts à subir).
Donc, on partait, avec la hache sur le
dos. Le problème. c'est qu'on n'a pas le
droit de couper des jeunes arbres (je
crois bien même que mon père. i l  avait
eu un procès déjà pour ça). Alors, on
prenait beaucoup de précautions. On
avait fait un grand tour pour voir s' i l  n'y
avait personne dans les environs,
Ensuite, on a abattu vraiment à ras de
terre, on a remis de la feuil le sur la sou-
che, et, les branches vertes. on les a
dispersées au loin, pour ne pas que ça
se voie... C'était interdit partout... Mais
tout le monde coupait des gâtons. On
n'allait tout de même pas acheter un
morceau de bois,  non ?. . .

O..- Alors, comment ça fonction-
nait ?

M. C.- On se mettait à deux. Cha-
cun son tour, on enfi lait le bout de son
gâton dans un trou du treuil, on l 'abais-
sait/ le copain mettait son gâton,
l 'abaissait, et ainsi de suite.,.

M. P.- Le treuil se trouvait à peu
près à 80 centimètres du sol, On pre-
nait le gâton le plus haut possible, des
fois à 2,50 mètres, à I 'extrémité, et on
se lançait dans le vide pour le rabaisser.
Plus on prenait d'élan, plus on avait de
force. (...) Après. on avait adopté un
système pour que ce soit les chevaux
qui fassent le travail. On se servait tou-
jours du même matériel, mais on avait
installé dans le haut un système de pou-
lies et, en tirant, les chevaux montaient
les grumes.

Mme Th,- Pour ça, chez nous, on
avait un cheval qui était vraiment habi-
tué. l l  montait le chargement tout seul.
On lui disait : "ho". l l  s'arrêtait et i l
tenait le chargement en hauteur. l l  fal-
lait qu'i l  soit bien habitué parce qu'i l  y
en avait d'autres qui repartaient aussi-
tôt en arrière. l ls arrivaient au bout et i ls
se disaient sûrement : "Ben, à présent,
on recule ! "  Et  i ls  recula ient , . .  Non.
celui-là, i l  ne bougeait pas. l l  attendait.
Alors, on faisait reculer la voiture sous
la grume, et, lui, i l  reculait pour poser.
Des fois, i l  fallait qu'i l  "ravance" pour
remonter parce que c'était mal posé. l l
fallait que ce soit bien posé sur la voi-
ture. On baissait un peu et on calait
avec des pierres.

O.- Cela devait dépasser de la voi-
ture ?

M. P.- C'étaient des voitures avec
des grandes roues ferrées, comme des
gerbières, mais i l n'y avait pas de ridel-
les, i l  n'y avait que le fond plat, complè-
tement plat. Sur la voiture, un peu en
avant de l 'essieu, on mettait une tra-
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verse, une trôte qu'on appelait  çà, une
pièce de bois de 40 à 50 centimètres
de hauteur. Et notre grume étant posée
sur cette trôte passait au-dessus de la
tête de notre cheval de l imons. Naturel-
lement, ca penchait par derr ière. Mais i l
ne fal lai t  pas que ça traîne.

Mme Th. - On attachait la charge sur
la voiture, par devant et Dar derr ière
avec une chaîne. On y passait un gâton
et on le tournait au-dessus de la chaîne
pour la serrer. On avait une chaînette
pour  b loquer  le  gâ ton  quand c 'é ta i t
serré.

M. P. -  Le  p i re ,  où  ca  dépassa i t  le
plus, c'est quand i l  y avait des pi lots.
C 'é ta ien t  des  p ièces  qu i  a l la ien t  dans
les ports de mer, des pièces choisies.
On en emmenai t  qu i  ava ien t  jusqu 'à  26
mèt res  de  long.

M.  C. -  C 'é ta i t  pour  fa i re  des  br ise-
lames.  On cho is issa i t  les  a rbres  les  p lus
longs ,  b ien  régu l ie rs ,  b ien  e f f i lés .  l l  fa l -
l a i t  q u ' i l s  a i e n t  u n  c e r t a i n
"dé f i lement " ,  c 'es t -à -d i re  qu ' i l s  per -
dent tant de centimètres par mètre de
hauteur. Pour faire les brise-lames, on
les  en fonca i t  par  la  tê te .  Ouand,  dans
une coupe,  i l  y  ava i t  beaucoup de
pilots, el le se vendait cher.

O.- Oit est-ce que vous les emme-
niez ?

M.  P . -  Dans les  gareb,  comme à
Senonches. C'était  toujours la même
maison qui achetait  les pi lots :  la mai-
son Blard, de Rouen. C'était  le père
Goujet qui passait dans toutes les gros-
ses coupes pour chercher les pi lots. l ls
mettaient ça sur deux wagons, et entre
les  wagons,  on  ava i t  une f lèche.  que l -
quefois de 4 mètres de long qui ral lon-
geait les wagons. Et si  les pi lots étaient
encore trop longs, on ajoutait  un troi-
s ième wagon,  qu 'on  appe la i t  un  pro tec-
teur .  Ce la  en  fa isa i t  une a l longée ! . . .

O.. - Mais, sur la route, prendre des
virages avec des pilots de 26 mètres...

M.  P . -  Ou i ,  ma is  i l  n 'y  ava i t  pas  de
v i rages ,  pour  d i re .  Le  p i re ,  c 'es t  quand
on é ta i t  ob l igé  de  passer  dans  une v i l le .
J 'a i  vu ,  avec  mon père .  en  dép lace-
ment, pour traverser Laigle, i l  y a des
fois oùr ça tournait court,  et les pancar-
tes ,  ça  fa isa i t  "d ing  !  d ing  ! " . . .

O. - les grumes étaient emmenées

directement dans les scieries ?
M. P.-  Dans le temps,  oui  !  Dans les

scier ies d ' ic i .
Mme Th.-  Même, des fo is ,  i ls

emmenaient  ça à Chateauneuf ,  à Char-
tres. l ls menaient des grumes à Char-
t res (1) ,  à  p ied,  r ien qu 'avec des che-
vaux. vous vous rendez compte !

M.  P.-  Plus exactement  à Luisant ,
pour la scierie Ducceurjoly, c'était une
grosse sc ier ie .  Moi , . je  ne l 'a i  jamais fa i t ,
ça.  C'éta i t  avant  la  guerre de 14.  Mais
mon père l 'a  fa i t , .avec son f rangin.  l ls
prenaient les grumes en forêt de Senon-
ches pour les l ivrer  à Luisant . . .

Q-- Cela devait faire une fameuse
journée ?

M. P.-  l ls  le  fa isa ient  en 2 jours.  l ls
chargeaient ici et i ls allaient coucher à
Saint-Arnoult-des-Bois. Le lendemain
matin, i ls repartaient, i ls allaient à Lui-
sant, i ls vidaient leurs voitures et i ls
revenaient à Senonches. A vide, Ça
allait plus vite. Mon père l ivrait même
des hêtres à Bonneval, à I 'asilé psychia-
t r ique,  pour  les sabot iers. . .

Mme C.-  l ls  rentra ient  tard,  à la  lan-
terne. Des lanternes à bougie pendues

(1 )  Env i ron  40  km.

à la voiture avec des courroies, parce
que les voitures de forestiers, contraire-
m e n t  à  c e l l e s  d e s  c u l t i v a t e u r s ,
n'avaient pas un fond étanche : i l  était
plutôt à claire-voie pour ne pas accu-
muler  les  feu i l les .  A lo rs ,  à  ces  c la i res-
vo ies ,  c 'é ta i t  fac i le  d 'accrocher  ce
qu 'on  vou la i t ,  une lan terne  par  exem-
p le ,  une rouge à  l 'a r r iè re ,  une b lanche à
l 'avant ,  du  cô té  gauche.

M.  C. -  E t  à  I 'avant ,  sous  la  vo i tu re ,
i l  y avait toujours un coffre pour les
outi ls. L'hiver, on y ajoutait  des pel les
qui pouvaient servir si  on "bourdait"
(2) et les lanternes ! Les lanternes, c'en
étaient des problèmes I Cela s'éteignait
s' i l  y avait du vent. El les avaient bien
des carreaux, mais en forêt, i ls se trou-
vaient cassés et le temps qu'on en
met te  un  au t re . . .  Un so i r ,  on  n 'ava i t  pas
de lanterne. On a rencontré les gendar-
mes,  ma is  i l s  ne  nous  on t  r ien  d i t .

O.- ll y avait des procès pour défaut
de lanterne ?

Mme C. -  Ou i , 'ma is  pas  te l lement ,
parce  qu 'on  é ta i t  sér ieux  e t  on  s 'a r ran-
geait pour être en règle le mieux qu'on
oouvait.

(2 )  Bourder  :  s 'en l i ser .

Avec un tel chargement, on comprend qu'il n'était pas facile de tourner dans la traversée de
villages.

,  Pi  e çrs.
( po . r<  l e .  c -a (ag
1.rr la Erâte

R U T 4  E  S
,  

Les  $âbons
L S o u w e n t s . .  u n  d e .

el-raqtre. c.ôEé

La trôFe



O,- Vous aviez combien de che-
vaux ?

M. P,- Chez mon père, on avait 6
chevaux et 5 voitures. En général. on
mettait un cheval par voiture. Mon père
avait une voiture à 2 chevaux.

O.- Sur le dur, un cheval suffisait ?
M. P.-  Ah,  oui  !J 'a i  vu des chevaux

emmener 2 mètres cubes et demi, 3
mètres cubes sur le dur. Mais pour sor-
tir, c'était un autre problème. Sur le dia-
ble. i l  fallait atteler les 6 chevaux et,
des fois, on doublait les attelées. Oui,
on en mettait 1O, 12. Forcément, si on
n'était pas assez fort. on prenait l 'atte-
lée d'un camarade pour la mettre avec
la nôtre.  J 'a i  vu,  en 28 ou 29. . .  On
avait des coupes définit ives tout à fait
au périmètre, au Rond des Hussards,
sur la l igne de la Saucelle, on mettait 1 2
cheyaux pour sortir deux mètres cubes
de bois,  te l lement  c 'é ta i t  mou. . .  12
chevaux ! ! . . .  Parce que,  aujourd 'hui ,  i l
n'y a plus que la l igne de la Saucelle et
la l igne de la Rachée qui ne sont pas
pierrées, mais, dans le temps. i l  y en
avait seulement deux qui étaient pier-
rées, des l ignes forestières : la l igne du
Haut-Cornet, qui est la plus longue et
une partie de la l igne des Trois Pierres,
jusqu'au Rond d'Actéon. Toutes les
autres l ignes, c'était de la terre. C'est-
à-dire qu'on avait des fois 2 kilomètres,
avec 5 ou 6 chevaux pour amener la
voiture chargée sur le dur. C'est pour
ça qu'au Grand Rond, on se retrouvait à
manger,  des fo is ,  18,  20 charret iers
avec 35 chevaux, autour du même feu.
A cette époque-là. les plus grosses cou-
pes. c'était au Grand Rond, et tout le
monde se rassemblait là, toutes les voi-
tures alignées les unes derrière les
autres. Alors, du Grand Rond, pour
venir à la gare, vous vous rendez
compte ? 1O ou 1 2 voitures de grumes
l'une derrière l 'autre, cette allongée !
Ah, on était prioritaires ! Bien sûr, i l  n'y
avait pas d'autos comme aujourd'hui.
D'ail leurs, dès qu'i l  y a eu de la circula-
tion, on ne pouvait plus le faire. On
n'avait le droit qu'à 2 voitures qui se
suivaient. puis un intervalle.

O. - Qu'est-ce que vous aviez
comme chevaux ?

M. P.- Oh, c'était du Percheron sur-
tout, beaucoup de Percherons. Des

fois, on avait un Breton pour mettre en
cheval de devant, un Breton par atte-
lée, des fois. Autrement, ici, c'était du
Percheron.  Ai l leurs,  je  ne sais  pas. . .  S i ,
à Châteauneuf, les Brossard, i ls pre-
naient des Ardennais, eux, rien que des
Ardennais.

Mme Th. - l l  fallait d'abord trouver le
marchand qui avait de bons chevaux.
Cela dépendait. l l  y a des chevaux
gu'on n'a même pas gardés parce que
ça n 'a l la i t  pas.

M. C.-  Et  l 'é té.  en forêt .  i l  y  avai t
des taons. Là, autour des chevaux, i l
fallait faire très attention, parce qu'on
aurait bien pris des coups de pied, des-
tinés aux taons, naturellement, mais i l
valait mieux ne pas être trop près...

Mme C.-  Une fo is ,  i l  y  avai t  un n id
de guêpes à côté de la chèvre...

M. C.- Pour éviter que les taons ne
piquent les chevaux, on leur mettait un
produit qui s'appelait de "l 'émou-
chine". Un liquide noir, qui sentait terri-
blement mauvais. On en badigeonnait
le cheval, avec un pinceau, et c'était
efficace. Mais si votre cheval était
blanc, avec ça vous aviez un zèbre.
Heureusement que le brave cheval ne
se voyait pas : i l  aurait eu peur I

Mme Th,- Des chevaux, on en a eu
de toutes les couleurs. On a eu aussi un
Ardennais. Notre dernier, on I 'a eu à 3
ans. On l 'a dressé. l l  était vraiment
doci le .  t ranqui l le . . .

O. - C'est vous qui dressiez les che-
vaux ?

M. P.-  On n 'en dressai t  qu 'un à la
fois. Ouand on achetait un cheval, on
en avait encore 4 ou 5 anciens. Alors,
le nouveau se trouvait dressé par les
autres. Un bon en avant, un bon par
derrière, on le mettait au milieu, i l  fallait
bien qu'i l  suive, i l  n'y avait pas de pro-
blème.
Le principal. c'était le cheval de devant.
Un bon cheval de devant, c'était lui qui
faisait l 'attelée.

Mme Th.- On le commandait, pas
besoin de se déranger pour le prendre à
la bride. On pouvait être là, et lui là-bas.
On le commandait et i l  allait, i l  faisait
tout le travail comme il fallait, hein ! Un
bon cheval de devant, c'était ça ! On en
avait un blanc qu'on a perdu à cause
des coliques, i l  allait tout seul à la scie-
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r ie .  chez Lor ieul .  Du moment qu ' i l
savait ce qui était chargé sur la voiture,
i l  a l la i t  où i l  devai t .  S i  on a l la i t  dans le
bois, i l  vous menait à la coupe. Pas
dans la coupe du vois in,  hein !  Dans la
nôtre ! On pouvait dormir dans la voi-
ture,  ça,  on éta i t  sûr  d 'y  arr iver .  On
venai t  de sur  la  côte de Manou.  l l  v  a
une place où i l faut tourner à angle
droit. l l  allait devant et, si l 'arbre tou-
chait à la haie d'en face - parce que les
arbres étaient longs, hein ! des fois une
vingtaine de mètres - donc, si l 'arbre
touchai t ,  ah ! . . .  i l  ar rêta i t  !  Et  puis  i l
tournait tout doucement, dès que ça
butait, tout doucement. Le dernier
qu'on a eu, on I 'avait acheté du côté de
Mortagne. C'était un cheval entier
pourtant, mais i l ne bougeait pas. De la
forêt, vous l 'envoyiez à Senonches, à la
gare, i l  y allait tout seul. Ouand on
emmenait à la gare, pour mettre sur les
wagons, on chargeait les trois voitures,
et i l  fallait que je tienne le cheval de la
deuxième voiture, parce que s'i l  butait,
i l  tombait à genoux quand on ne le
tenait pas. Mais I 'autre, i l  marchait
devant, tout seul. On arrivait près du
lavoir. Alors, des fois, i l  y avait des
bohémiens avec leurs chevaux, là. Mon
cheval commençait à hennir. Je me
disais  :  " l l  va fa l lo i r  que je me
dérange !" Non, i l  hennissait, mais i l
continuait. J'entendais les bohémiens
qui disaient : "C'est quand même mal-
heureux de laisser un cheval tout seul
comme ça !" Mais lui. i l  ne s'occupait
pas de ça. l l  était déjà sous le pont, et i l
allait à la gare.

M. P.- Où ça posait des problèmes,
c'est quand on doublait les attelées.
Parce que, dans une attelée, chaque
cheval avait sa place. Ouand on sortait
du bois, le cheval de l imons était attelé
au palonnier.

O. - le palonnier ?
M. P.- Une barre de fer, d'un mètre

à peu près, avec une attache au milieu,
et un trait qui partait de chaque bout
pour y atteler le cheval. On appelait ça
aussi un "bat-cul" parce que ça ballo-
tait dans tous les sens et le cheval
I 'avait toujours dans les jarrets. Donc,
mon cheval de l imons, i l  était au palon-
nier, c'était sa place. Mon cheval de
devant était toujours en avant. Au
milieu, on mettait les autres qui avaient
leur place aussi. Mais si on doublait
I 'attelée. ..
l l  y avait toujours un décalage, et ça
produisait souvent des frictions. Les
chevaux. i ls étaient habitués avec leur
camarade, pas avec le cheval du voisin.
Bien sûr, quand c'était parti, ça allait,
ça fi lait, mais le démarrage n'était pas
toujours facile. C'est pour ça qu'avec
deux attelées, on ne faisait pas le dou-
ble de t ravai l .

Mme C.-  Et  puis ,  i l  y  avai t  les
vicieux. On en a eu un de pure race,
Doublet qu'on l 'appelait. Ça, pour tirer,
i l  t irait, mais i l était têtu ! On ne pouvait
jamais savoir ce qu'i l  allait faire.

O.- Aui commandait les chevaux ?
M. P.-  Ah,  ça,  i l  n 'y  en avai t  qu 'un

rftÈ'
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qui commandait les chevaux dans
l'attelée, c'était le premier charretier.
Chez nous, c'était mon père. Après,
quand j 'ai été plus vieux, c'est moi qui
ai repris l 'attelée et c'était moi qui les
commandais. En forêt, je parle, parce
que, sur la route, évidemment..on avait
chacun son attelée. Mais dans la forêt,
i l  n'y avait que mon père qui comman-
dai t .

O.- Comment faisiez-vous ?
M. P.-  Oh,  à la  voix . . .  On n 'avai t

pas de guides, on ne connaissait pas
ça.  Seulement  la  voix . . .  Jamais,  jamais
de guides à la maison. Mon père 4'en
voula i t  pas. . .

O.- Même sur la route ?
M. P.- Même sur la route. Jamais i l

n'y avait de guides, on ne connaissait
pas ç4.

O. - Cela supposait une entente
extraordinaire entre les chevaux et les
hommes, et une fameuse connaissance
du métier et du terrain...

M.  C.-  Eh oui  ! . . .  Et  la  grosse p la i -
santerie, c'était quand un cultivateur de
Beauce arrivait pour charger du bois en
forêt, C'était la grande rigolade des
forestiers du coin. Les bûcherons qui
avaient repéré l 'arrivée du Beauceron
venaient passer la croûte par là, pour
prendre du bon temps. Les chevaux de
Beauce n'avaient pas I 'habitude des
efforts violents des chevaux de fores-
tiers, et puis les charretiers beaucerons
n'avaient  pas l 'habi tude non p lus.  l l  y  a
toute une manière de faire pour débar-
der en forêt. l l  faut éviter les souches,
les orn ières. . .  l l  faut  déjà démarrer . . .
passer entre les arbres. Ce n'est pas du
tout comme dans la plaine. Alors,
quand les gars voyaient arriver un pay-
san beauceron avec ses commis pour
chercher du bois en forêt, c'était le
spectacle !

O, - Et quand le terrain était mou, ça
ne devait pas être facile ?

Mme Th.-  Oh,  non !  Mais c 'est  que
la boue, on en avait plus souvent qu'à
notre tour, on connaissait ça. Quand ça
n'allait plus, on décrochait les chevaux,
parce que s'i ls piétinent. i ls s'enfon-
cent .  Dans un chemin où on a l 'habi -
tude de passer, la boue finit par être
délayée, et ça passe ! Les chevaux en
ont jusqu'au ventre. mais ça ne leur fait
rien. Nous autres pour sortir une voiture
de bois, on devait tenir celui de devant ;
alors, on se faisait arroser, écla-
bousser... On était couvert de boue,
comme les chevaux ! J'ai vu, arrivés
dans le bout de l 'allée. les chevaux,
c'étaient des tas de boue, on ne les
voyait plus. En arrivant, on les faisait
passer dans l 'eau des fossés pour les
laver.

Mme C.- Moi, ça m'est arrivé d'en
enterrer un. C'était pendant la guerre,
la deuxième ! J'étais toute seule, je fai-
sais des wagons de bil les de lattes, des
bil les qu'on ne pouvait plus vendre
puisqu'i l n'y avait plus personne pour
faire les lattes. On les expédiait par
wagons. J'avais la voiture à pneus et le
cheval, je l 'avais emprunté à Léon
Dubois. Et un jour, au Rond de
Wagram, le cheval s'est enterré. l l
n 'avai t  qu 'une cuisse d 'enterrée.  ( . . . )
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Alors, i l  y a le père Boucher de Laudige-
rie qui allait dans le bois avec son che-
val. Je I 'ai vu passer et je I 'ai attendu.
Mon cheval ne bougeait pas, je ne vou-
lais pas le saccager, surtout qu'i l  n'était
pas à moi. Alors, on a attelé le cheval à
Boucher sur le mien, par le cou, et on l 'a
arraché comme ça. . .  l l  avai t  quand
même la cuisse écorchée, mais à part
ça,  i l  n 'avai t  pas de mal . . .

M.  P.-  l l  y  a des fo is  où on n 'a l la i t
pas lo in. . .  Ça devai t  ê t re en 1929.  On
avait le gars Lasseur comme charretier.
On avait à sortir une bil le de tranche (3).
C'était dans I 'enceinte du Chêne Fau-
teuil. On a commencé le matin à 7 heu-
res.  On accrochai t  I 'arbre,  vous
m'entendez bien ? On accrochait l 'arbre
sous le diable. le matin. à 7 heures. l l  se
trouvait à peu près à 2O0 mètres de la
ligne du Haut-Cornet. Eh bien, i l  arrivait
sur  la  l igne.  le  soi r ,  à  6 heures ! . . .  Et

(3)  Une bi l le  de qual i té supér ieure,  pour fa i re
du placage.
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personne n'avait mangé, hein ! Ni les
chevaux, ni les hommes. Ça faisait
long, hein ! Quand on a commencé le
matin, on avait nos chaînes qui fai-
sa ient  20,  22 mètres. . .  la  p lus longue,
chez nous avait 22 mètres de long. Le
matin, on avait trois chaînes comme !:a
sur le bout de bois. Ça faisait 66 mètres
de chaînes. Mais le soir, eh bien, ça fai-
sa i t  66 bouts !  Cassée ! . . .  l l  y  avai t  la
charge d'un cheval pour ramener la fer-
ra i l le . . .  Oui ,  du mat in au soi r  pour  fa i re
200 mètres !

O.- A quoi ça tenait ?
M. P. - Ça tenait au poids du bois, et

puis au terrain. Surtout au terrain... Sur
un terrain normal, on en aurait eu sûre-
ment pour 2 heures. Mais ça s'enfon-
çait... Rendez-vous compte. notre bil le,
elle faisait 4 mètres cubes et demi.
Mais dans ce temps-là, on débardait
encore av quart déduit. Ça faisait donc
réellement 6 mètres cubes, par consé-
quent à peu près 6 tonnes. Alors, 6
tonnes sur 2 roues de 2O centimètres



Iùtbrûutt

de large chacune, vous voyez si ça
appuyai t  ! . . .

O,- Combien de chevaux vous aviez
là-dessus ?

M. P.- Là, on en avait six. On était
trois hommes ; moi, mon père et le
charretier, mais c'est les chevaux qui
tirent, et malgré les six chevaux, les
trois poulies... Une journée entière pour
20O mètres ! . . .

O.- Et de verser, ça vous est arrivé ?
M. P.-  Ah,  la  la  1a. . .  S i  ça m'est

arrivé ?... Oh oui ! On n'en était pas
plus fier pour ça, hein ! Re-belote, i l  fal-

lait recommencer tout le chargement.
Je me rappelle avoir versé, c'est plus
récent, sans que le cheval sorte des
limons. Je ne sais pas comme il a fait : i l
a fait le tour avec la voiture et i l  s'est
retrouvé tout debout dans les limons.
C'était en descendant la ligne de Feu-
larde, en venant de Sauveloup. En haut
de la côte, je sortais en biais, j 'arrive sur
la l igne, qui n'était pas ferrée à ce
moment-là, et... youp ! voulez-vous
partir 7... l l  fallait tout recommencer.

O.- Et le cheval s'en tirait sans mal ?
M. P.-  En général ,  oui .  Mais,  j 'en a i

quand même tué un, un cheval... J'en
ai  tué un. . .  Vers 1949,  i l  fa isa i t  chaud
et je ne sais pas ce qui est arrivé à mon
cheval de l imons, mais, i ls n'ont pas
arrêté à temps. L'attelage a traversé la
route, la voiture a versé et c'est l'arbre
qui est tombé sur le cou du cheval qui
était au milieu. Ça me l 'a tué sur
p lace. . .  C 'est  la  seule fo is  que ça m'est
arrivé, mais je ne peux pas l 'oublier.
Autrement, on n'a même jamais cassé
la jambe d'un cheval.

O.- Vous avez eu des chevaux
malades ?
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Mme TH.- Ah oui, des coliques. l ls
avaient des coliques, oh, pas souvent.
Ça venait de I 'avoine, des fois, ou bien
de boire froid, trop vite. Ça les prenait
comme ça, ça leur torti l lait les boyaux,
et i ls cherchaient à se rouler par terre.
On ne les laissait pas faire. On les rame-
nait à la maison. On leur faisait une
infusion. Le vétérinaire venait ou bien,
des fois, on allait voir le père Gouget à
Laudigerie. l l  les "touchait" et i l  arrêtait
les coliques. Mais une fois, on en a
perdu un.  d 'un coup de sang {4) .  l l  a  eu
un coup de sang, en forêt, par la neige,
à cause du froid, sans doute. On l 'a
chargé sur une voiture. C'est les gars
Porcher qui sont venus le chercher avec
un t racteur .  On l 'a  mis à I 'abr i  sous un
hangar. l l  est resté trois jours comme
ça. . .  e t  i l  n 'y  a r ien eu à fa i re.  Moi ,  j 'en
ai été malade pendant un mois, après.

O,. - les hommes, les chevaux, tout
le monde peinait. C'était un travil dur,
le métier de débardeur ?

M.P.-  Oui ,  b ien sûr .  Mais c 'éta i t  un
travail qui vous prenait. Ouand on com-
mencait, dans ce métier-là, tout le
monde se plaignait, et pourtant. tout le
monde continuait. C'étaient les jour-
nées qui étaient longues, surtout. Les
déplacements prenaient plus de temps.
Aujourd 'hui ,  pour  a l ler  d ' ic i  au Grand
Rond, avec leur matériel, i l  leur faut 2O
minutes. Nous, si on y allait directe-
ment, on mettait t heure et demie et, le
soir, si on revenait pas Tardais, c'était
2  heures.  2 heures et  demie. . .

Mme P.-  Des fo is ,  à 10 heures,  le
soir, i ls n'étaient pas revenus. J'écou-
ta is  les voi tures. . .

O.- C'est vrai, gu'avec les roues
ferrées, on les entendait bien...

Mme P.- Je les entendais de loin.
Ah,  les voi là  ! . . .  Une heure après,  je
n 'entendais p lus r ien.  l l  y  avai t  des bois
qui étouffaient le bruit. Et puis, je les
entendais encore jusqu'à ce qu ' i ls  arr i -
vent.

M.  P.-  Oui ,  ça fa isa i t  des journées. . .
On savait qu'on partait tous les matins
à 6 heures. Ou'i l fasse bon, qu'i l  fasse
mauvais, c'était 6 heures. Et pour
décoller à 6 heures, i l  fallait se lever à 4
heures : le temps d'astiquer les che-
vaux et de casser la croûte... Ah, on
mangeait bien, le matin, attention ! La
soupe, un morceau de cochon, du
hareng,  du f romage. . .  l l  y  avai t  tout  ce
qu'i l fallait. C'était comme un repas de
midi ,  hein !  Ça,  on avai t  du mal ,  les
charretiers de forêt, du mal plus que
partout ail leurs, niais, même chez les
plus mauvais patrons, on était toujours
nourri comme il faut. Toujours. on avait
une bonne table ; personne n'a jamais
pu se plaindre de ça. Une bonne table et
une bonne paie : le double d'un charre-
tier de culture.

Mme P.- Pour le midi, on préparait
les gamelles. Parce que, des gamelles,
j 'en ai préparé, hein ! La gamelle pour
lui, la gamelle pour le charretier...

M. P. - Ou'on mangeait si on avait le
temps... Si on n'avait pas le temps, on
donnait l 'avoine aux chevaux. Eux, i ls
mangeaient pendant qu'on chargeait la

(4) Un coup de sang = une congestion.

voiture. Pour nous, dame, tant pis ! On
mangera mieux ce soir ! On faisait une
cigarette et allez, hue ! En route !... Et
toujours dans la gadoue. On avait du
bon temps en juil let-août, quand il fai-
sait beau. Là, ça allait mieux, parce que
c'était sec. Mais I 'hiver, on était toute
la journée dans la boue.

O.- Ou'esr-ce que vous aviez aux
pieds ?

M. P.-  Ah.  ça !  On n 'avai t  pas de
bottes. l l  n'y en avait point ! On avait
des brodequins et des guêtres en cuir. l l
y en avait qui avaient des sabots. mais
pas chez nous. C'est tout ce qu'on
a v a i t . . .  C ' é t a i t  m o i n s  p r a t i q u e
qu'aujourd'hui. Mais on avait aussi de
bons moments. Je vous garantis que,
quand on cassait la croûte, tous ensem-
ble, au Grand Rond, on ne s'ennuyait
pas toujours. non ! On mangeait en une
demi-heure, trois quarts d'heure. Et les
chevaux, quand il faisait bon, i l  leur fal-
lait une heure et demie. Alors, i l  fallait
bien s'occuper. Je me rappelle, à ce
moment-là, le garde, au Grand Rond, i l
s'appelait Renard. La mère Renard, elle
avait des poules qui venaient picorer les
miettes de pain là où on dînait. Un gars
disait : " Allez, Roger. bride{5} donc les
poules à la mère Renard ! - Ah, mais je
vais encore me faire engueuler, moi ! -
Al lez,  a l lez ! , . .  C 'éta i t  moi  le  p lus jeune.
alors, j 'y allais... Je bridais les poules et
les canards. La bonne femme arrivait :
"Oui c'est qui a bridé mes poules ?
C'est encore toi ! - C'est pas moi, j 'y

(5) "Brider" les poules : R. Pilfert préparait
une f icel le avec, à un bout, une bouchée de
pain, à l 'autre un peti t  bâton - quelques
centimètres. La poule avalait  le pain, la
f icel le, et le bâtonnet se logeait en travers
du bec, comme le mors dans la gueule d'un
cheval.

GLOSSAIRE
Gâton.- "Fort brin de bois qui servait

de levier, ou que l 'on passait dans une
corde Dour la serrer fortement" (Trésor
du parler percheronl. C'était  aussi " la
perche longue et grosse qui servait  à
faire avancer la vis du pressoir".  ( ibid.)
Le "gâton de scie", c 'est la peti te pièce
de bois qui,  passée dans la corde tordue,
sert à tendre la lame. Aujourd'hui
encore, à Tardais, on emploie le mot -
et l 'out i l  -  mais on Drononce "caton".
Naturel lement, "gâtonner" c'est lever
ou serrer fortement à l 'aide d'un gâton.
A noter enfin qu' i l  existe, au nord de
Châteaudun, le "Bois des Gâts". Venait-
on y chercher des gâtons ?

Trôte.- La trôte, c'était  la pièce de
bois qui relevait les grumes au-dessus du
cheval. Mais, dans le Perche, récem-
ment encore, " le trôte", c 'était  le tré-
teau qui servait  à soutenir les l imons
d'une voiture quand les chevaux étaient
dételés.

Au quart d6duit.-  Pour mesurer' le
volume du bois d'æuvre, on considère la
grume, non comme un cyl indre (ou plu-
tôt un tronc de cône) mais comme une
pièce déjà équarrie, le périmètre moyen
devenant le périmètre du carré de sec-
t ion dont le côté est 114 de la circonfé-
rence moyenne.

Braies (ou brais ?1. - Ce sont les orniè-
res creusées par le passage des roues.

Comment on utilisait le "lourne-bille".

suis pour r ien ! -  Forcément. tu ne va
pas  le  d i re  ! . . . "  On s 'amusa i t  de  peu.
hein !. . .  Aujourd'hui,  i ls vont dans le
bois avec le tracteur. Sur le tracteur, i l
n 'y a pas la télé, mais c'est tout juste,.,
l l  y a la radio en tout cas, et on I 'entend
de loin ! . . .  Tout est vraiment changé.
Je ne sâis pas si c 'est mieux, mais on
ne peut pas passer à côté. l l  faut suivre
le mouvement.

O. - Est-ce que le travail était dange-
reux ?

M. P.- On n'avait pas de protection
comme aujourd'hui. Pas de gants, pas
de casque. On ne connaissait pas ça.
Mais jamais je n'ai vu d'accident mortel
dans ce temps-là. On en a vu depuis,
avec les camions et les tracteurs. Mais
avec les chevaux jamais. l l  y avait des
entorses, des doigts cassés. . . mais tou-
tes choses vraiment minimes. Des
coups de pied de chevaux, des machins
comme ça, c'est sûr. Boiter pendant 1 5
jours,  t i rer  la  jambe,  oui . . .  mais c 'est
tout. Des accidents mortels, je n'en ai
jamais vus, ni chez nous, ni chez les
collègues.

O-- Vous travailliez toute l'année ?
Mme Th._ Du 1" .  janvier  au 31

décembre. c'est le cas de le dire. On
abat du bois jusqu'au 1 5 avril. Mais
après, on peut débarder du bois toute
l 'année.

Q.- Comment étiez-vous payés ?
Mme Th. - Au mètre cube... Les gru-

mes au mètre cube. le bois de chauf-
fage au stère, les traverses à la pièce. le
bois de mine au mètre cube.

Q..- Vous étiez beaucoup de débar-
deurs ?

Mme Th.- C'étaient les gens du
co in . . .

M. P. - C'est-à-dire qu'i l  y avait ceux
du métier qui avaient des chevaux de
grume, qui ne faisaient que ça. Rien
qu'à Laudigerie, i l  y avait bien 20 che-
vaux de grume qui ne servaient qu'au
débardage et une dizaine d'hommes. Et
en plus, i l  y avait des petits cultivateurs
qui sortaient des bourrées (des fagots si
vous voulez), du bois de chauffage... l ls
faisaient ça en supplément de leur cul-

ture.
O.- Vous alliez à la vente des bois ?



8

Mme Th.-  Ah oui  !  On y a l la i t .
C'était I 'habitude. On allait voir ce
qu'on aurai t  comme coupes. . .

M.  C.-  C'éta i t  aux envi rons du 1O
octobre. Dans lè pays, c'était une date
très importante, parce que ça condi-
tionnait tout le travail de l 'année. Les
achats des professionnels ne se fai-
saient qu'une fois par an et de ces
achats dépendait le travail des bûche-
rons, des débardeurs. de tous les
métiers du bois... Alors, tout le monde
partait à la vente des bois.

M. P.-  Oui ,  tous les ans.  Dans le
temps, ça se passait à Dreux. Depuis la
guerre de 40, c'était à Chartres, à la
Chambre de commerce. Tout notre tra-
vail de l 'année partait de là. Tous les
bûcherons aussi assistaient à la vente.
Tout le monde était là. Alors au fur et à
mesure de la vente, quand une coupe
était vendue, que le garde annonçait :
" . . .  A unte l  ! " ,  nous,  on se d isai t  entre
nous : "Tiens, ça c'est pour toi". On
savait tout de suite ce qu'on aurait pour

O. - Er les Allemands ?
M. P.-  Ah,  b ien,  l 'A l lemand a tou-

jours acheté en forêt de Senonches, de
tous temps. mais i l achetait... en sous-
traitance, par l ' intermédiaire de mar-
chands français. Mais attention, ce que
les Allemands achetaient (et achètent
encore) c'était la première qualité,
c'étaient les bil les de tranche, le "tran-
chage", pour faire du placage (6). Les
Hollandais aussi achetaient des petites
bil les de pied, des petits chênes de 90
ou 1 OO - pas plus - de tour, décou-
pés par bil les de 2, 4 ou 6 mètres, pour
faire des caques (71 à harengs. Après la
guerre, i l  est parti aussi du hêtre en
Angleterre, et toujours de la première
gualité. Toute la saloperie restait en
France !

Mme Th.- Des fois, i ls venaient
dans la forêt, les Allemands. l ls discu-
taient avec les bûcherons, pour voir les
bil les de tranche, pour juger de la qua-
lité.

Déhrûurs

M. P.- Oui, et bien souvent, on fai-
sait le travail dont les autres ne vou-
laient pas. Alors on avait, bien sûr, une
petite fierté - et on visait aussi le côté
porte-monnaie, parce que, attention ! le
travail spécial, i l  faut que ce soit payé,
hein ! C'est que, mon père, i l  ne reculait
devant  r ien. . .  Ah,  mon père. . .  C 'est  le
plus fort charretier que j 'aie connu dans
le coin.  J 'en a i  connu des bons,  mais
comme mon père. . .  Jamais. . .  Jamais !
l l  ne causait presque pas à ses che-
vaux, jamais un mot plus haut que
l'autre. jamais ! Ah mais; on était cotés
par là-bas.  J 'a i  vu,  à Gacé.  un débar-
deur qui avait douze chevaux. l l  avait
refusé du travail. Nous, on s'est poin-
tés, avec nos six chevaux. Le mar-
chand nous d i t  :  "J 'a i  é té voi r  Gui lhain,
i l  ne peut  pas le  fa i re. . . "  Mon père d i t  :
"Moi, je le fais, hein ! Avec mes six
chevaux, mais c'est le même prix que
pour douze.  -  Eh b ien,  d 'accord ! "  l l
ne pouvait plus faire autrement !...

O..- Quand est-ce que vous faisiez
cela ?

M .  P . -  D e  1 9 2 6  à  1 9 3 O . . .  O n  t r a -
vail lait ici 3 ou 4 mois par an, à peu
près. On f aisait les coupes de nos
patrons, quoi, et autrement. on était
parti. Mon premier fief ça a été à Ran-
donnai. On est revenu ici 3 ou 4 mois et
on est teparti à la Ferté-Bernard.
L'année d'après, on était à Gacé. Alors.
là, on a été 9 mois sans rentrer à l 'écu-
rie. Et puis on s'est éloigné, jusqu'à
Vimoutiers, Livarot. Le Sap. On est
revenu sur les Haras du Pin, Le Merle-
rault, pour finir à Moulins-la-Marche.
Mais mon père, en 1921 , t l était allé à
Toucques avec mon oncle.

Q'- Comment viviez-vous pendant
ce temps ?

M. P.- Au restaurant.
O.- Ef les chevaux, et votre maté-

riel ?
M. P.-  Là où on a l la i t ,  i l  y  avai t  des

écuries. Evidemment, on n'allait pas
dans les hôtels "trois étoiles" !

O.- Ét malgré les frais, vous retrou-
viez votre compte ?

M. P.- Oui, parce que c'était du tra-
vail assuré. On'n'avaii pas à'arrêts. En
restant ici, des fois. on travail lait quatre
mois, on était quinze jours à ne rien
faire... et le chevaux mangeaient quand
même, les charretiers, i l  fallait les payer
quand même, et les assurances, et
t ou t . . .

Q'- Vous n'étiez pas seul avec votre
père ?

M. P.- On avait un charretier avec
nous. On avait six chevaux, on partait à
trois. Après, l 'attelée a diminué, quand
i l  y  a eu la  cr ise en 193O, je  suis  par t i
c o m m e  p r e m i e r  c h a r r e t i e r  c h e z
Ducceur-Joly, à Luisant - où sont
maintenant les séchoirs luisantais.

O.- Par la suite vous êtes revenu sur
Senonches ?

M. P.- Oui, pendant la guerre.
O.- A la sortie de la guerre, on ne

trouvait plus de bois. A quoi ça tenait ?
ll y en avait moins d'abattu ?

M. P.-  Moins d 'abat tu ? Oui .  l 'abat-
tage a été freiné jusqu'en 42, 43...
Après, i ls se sont aperçus qu'i l  restait
trop de bois en forêt. C'est pour ça que,

Les débardeurs. Transport d'un chêne de 8 m3, 1 8 m de long pesant près de 1 O tonnes, mis
en gare de Conches le 5 avri l  1929 (doc. prêté par M. Dimond col lect ionneurl

I 'année à venir. Les bûcherons, c'était
pareil, chacun guettait si son patron
achetait une coupe. Et s' i l  y avait un
marchand nouveau dans le coin, c'était
la bagarre pour faire affaire avec lui.

M. C.- Chaque patron avait en fait
ses équipes de bûcherons. Et en géné-
ral, les mêmes bûcherons travail laient
pour les mêmes patrons. Le problème,
c'était de savoir si le patron avait réussi
à acheter du bois parce que. du fait des
enchères descendantes, si vous n'êtes
pas suffisamment vif , vous n'avez
r i en  ! . . ,

O.- Alors le bûcheron, il se retrou-
vait sans travail ?

M. P.-  Ça arr iva i t . . .  Et  s i .  dans
l' intervalle. i l  trouvait quelque chose, ça
n'était pas la première qualité, hein !
C'était vraiment du laissé pour compte.
Mais ça n'arrivait pas souvent, parce
qu'i l y avait des vieux patrons qui
disaient : "Vous savez, les gars, j 'ai
acheté ça parce que je n'ai pas pu trou-
ver mieux. C'est bien pour vous donner
du boulot, mais, vraiment, ce n'est pas
ça que je voula is . . . "  Aujourd 'hui ,  le
marchand de bois,  hein ! . . .  l l  n 'y  a pas
de boulot ?... Tant pis ! Eux, i ls vont ail-
leurs. i ls se déplacent... Tant pis pour le
bûcheron !

O.- ll vous est arrivé de passer des
coupes à des collègues ?

Mme Th.- Ah bien non ! On en avait
trop besoin pour s'assurer du travail
pendant toute l 'année. Mais on était
des fois obligé d'aller en déplacement.
Ça dépendait de ce que les marchands
avaient comme coupes.

O.- ll n'y avait pas assez de travail
sur Senonches ?

M, P.-  Oui  et  non. . .  Voyez-vous,  on
avait des patrons de père en fi ls. Mon
père avait repris les patrons de son
père, comme moi, j 'ai repris plus tard
les patrons de mon père. Alors, si on
voulait avoir du travail, i l  fallait suivre...
Parce que notre patron achetait ici,
mais i l achetait aussi à Mamers, ou à
Bellême, ou à Tourouvre, ou ail leurs,
hein. Alors. on suivait I 'exploitation.
Pour dire vrai, i l  n'y a guère que nous
qui partions comme ça... mais on y
trouvait son bénéfice.

Q.- C'était du travail assuré

(6)  A cet te époque, les b i l les de t ranche
m e s u r a i e n t  1 8 O  c m  d e  t o u r
soi tenviron6o cm de diamètre.
(7)  Caques:pet i ts  bar i ls  pour mett re les
harengs salés.



Débrdcurs

Le tracteur remplace les chevaux.

maintenant ,  on ravage tout  ! . . .  Et  puis ,
les Allemands en ont pris. l ls se ser-
vaient, hein ! l ls en profitaient pendant
que ça ne leur coûtait pas cher...
Mais même le bois de chauffage, on ne
pouvait pas en avoir. Nous, ça allait
encore, parce qu'on était à pied
d'æuvre.  ( . . . )  D 'a i l leurs,  i l  faut  d i re
gu'on ne payait pas notre bois de
chauffage. Jamais un marchand de bois
ne nous en aurait facturé. On disait :
"J 'a i  pr is  tant  de stères."  l l  ne fa l la i t
pas exagérer, bien sûr, mais notre
chauf fage,  on l 'avai t  comme ça.
D'autre fois, j 'en ai chipé aux Alle-
mands. (...) De toute façon, le bois de
chauffage nous était indispensable
pour nos chevaux. Pendant la guerre.
on manquait de tout. tout était
rationné, la nourriture des hommes et
aussi celle des animaux. Et l 'avoine
pour nos chevaux, on l 'avait au
compte-gouttes : on avait droit à 3 kilos
d'avoine par cheval et par jour. Mais
nos chevaux en mangeaient 10 kilos.
eux ! l l  fallait bien trouver la différence,
en fraude, bien sûr. On s'arrangeait
avec des cultivateurs. l ls manquaient
de bois, on n'avait pas d'avoine. Alors,
un stère de bois pour tant d'avoine, tric
pour troc ! On se débrouil lait comme on
pouvai t .  C 'éta i t  ça ou r ien. . .

Q,- La guerre a amené des change-
ments dans le métier ?

M. P. - Ça a commencé bien avant la
guerre. . .

M.  C.-  C'est  nous qui  avons eu la
première voiture à pneus. Je ne sais
plus quand au juste... On a été crit i-
qués, bien sûr. "Ça ne tiendra jamais
dans la forêt I Ça va crever !..." En fait.
ça tenait le coup, et ça roulait mieux. Et
puis on pouvait charger davantage.
Pour le bois de chauffage, avec les
roues à bandages qui avaient environ
2 mètres de diamètre, i l  fallait charger
en long entre les roues, et en travers
devant et derrière. Les roues à pneu
étant plus basses dégageaient complè-
tement le plateau. C'était bien plus pra-
tique, sur route on arrivait à charger
7 stères de bois. l l  y avait même un
autre avantage : avec une voiture tas-
sée comme ça, on pouvait faire un "fai-
néant"... Puisque votre pile de bois
était bien faite, vous laissiez dépasser
quelques morceaux : un pour les pieds,
un pour les fesses... à I 'abri du vent

autant que possible. Alors, assis sur un
brin, les pieds sur l 'autre, vous rouliez
abrité par votre chargement. Pensez
aussi qu'avec un cheval rapide, comme
Doublet, sur la route vous aviez bien du
mal à suivre à pied, surtout avec une
voiture à pneus, i l  valait mieux faire un
"fainéant!' pour qu'i l  vous roule.

O.- En forêt, vos roues devaient
aussi moins s'enfoncer ?

M. C.- Evidemment, mais cela avait
aussi des inconvénients parce que la
voiture était plus basse et frottait plus
facilement. Mais, pour aller sur route,
nous avons eu notre premier camion en'l 945. C'était un Renault, pas telle-
ment adapté à notre travail. Mais pour-
tant ,  i l  en a charr ié  1. . .

O.- | 945, pas plus tôt ?
M. C.- Ce n'était pas nécessaire.

Notre clientèle était tout à fait locale.
On livrait tout dans le secteur, directe-
ment de la forêt chez les clients. Le
camion restait sur la route. l l  fallait sor-
tir le bois avec les chevaux, décharger
la voiture pour charger le camion, ce
n'était pas très avantageux. Ceux qui
vendaient plus loin, en Beauce par
exemple, ont acheté des camions bien
avant  nous. . .

M, P.- Les premiers camions sont
a r r i vés  en  1932 ,  1933 . . .  E t  l à ,  l e
métier a changé. On n'emmenait plus
en gare avec les chevaux, presque plus.
On ne s'éloignait plus, à part quand on
livrait aux petites scieries du pays. Tou-
tes les grosses scieries : Nogent-le-Roi,
Luisant... venaient chercher le bois en
camion. Nous, on ne faisait plus que
d'amener le bois jusqu'à la route. On ne
faisait plus que ça. C'est nous qui
avions tout le mal. Sans arrêt dans la
gadoue,  jamais sur  le  dur . . .  Ça a été la
fin du métier.

M. C.- Maintenant, même les
camions grumiers ont évolué...

M. P.- Et quand ils emmènent du
bois de chauffage, les trois quarts. i ls
ont une grue. Les gars ne descendent
même plus de leur siège, et ça va je ne
sais combien de fois plus vite... Seule-
ment, le travail n'est pas le même non
plus.

O. - Ff les tracteurs ?
M. P. - lci, c'est Bazin qui a eu le pre-

mier .  En 1949,  je  cro is . . .  Moi ,  j 'en a i  eu
un en 1952.  De 52 à 68,  puisque j 'a i
arrêté en 1968.

O.- Ça devait faciliter le travail ?
M. P.-  Non.  On avai t  p lus de mal

avec un tracteur qu'avec des chevaux.
Le tracteur, i l  faut le conduire, on ne
connaît pas de repos. Tandis qu'avec
les chevaux, quand le chargement était
fait, c'était le cheval le patron. On
n'avait plus qu'à suivre. Surtout que,
nos premiers tracteurs, i ls n'étaient pas
faits pour ça. C'était le tracteur agricole
un peu modifié, avec un cabestan. et
c'était tout... Aujourd'hui, vous voyez
des tracteurs comme en a Zunino, qui
débardent 7 ou I mètres cubes d'un
seul coup, c'est quelque chose !...

Mme Th.- Nous, on a arrêté de
débarder avec les chevaux, i l  y a 1 O
ans... On a pris un tracteur parce qu'on
ne trouvait plus de chevaux.

O.- Mais vous ne vouliez pas dg
trccteur ?

Mme Th.-  Oh moi ,  j 'a ime b ien
mieux les chevaux. Je préfère toujours
les chevaux. D'abord, un cheval, c'est
vivant, hein ! Le midi, quand on man-
geait dans les bois, ça faisait de la com-
pagnie. Et puis, avec les chevaux, je
marchais... Tandis qu'un tracteur, du
matin au soir là-dessus, ou bien tou-
jours monter, descendre, monter, des-
cendre... C'est plus fatigant. Et le che-
val se maniait mieux que le tracteur.

O. - Si vous aviez trouvé des che-
vaux, vous en auriez encore ?

Mme Th. - Ah oui ! Et le travail n'est
pas le même. On n'abîmait rien, nous.
Les chevaux abîmaient moins que les
tracteurs, c'est un fait. On prenait tou-
jours le même chemin, ça ne faisait que
des braies, c'est tout. Aujourd'hui, les
braies des tracteurs, i l  y en a des larges
comme la table, i l  y en a. oui ! Et la
terre 7 i l n'y en a plus : elle s'en va avec
les crampons des roues de tracteurs.
Oui, on abîmait moins avec les che-
vaux. Même les semis, le cheval n'abî-
mait pas les semis. Bien sûr, on évitait
de passer dedans, mais si notre grume
était dans les semis, i l  fallait bien aller la
chercher. Les roues du diable étaient
bien moins larges...

M. P.- Les diables ont disparu, les
chèvres aussi... Avec les mécaniques,
avec les grues, i l  n'y en a plus besoin.
C'est vrai, avec les tracteurs d'à pré-
sent, i ls ont moins de mal. Les tracteurs
sont beaucoup plus puissants et i ls sont
vraiment adaptés au débardage. Mais
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cette puissance, c'est infernal, infer-
nal ! Nous, pour sortir le bois, i l  fallait
faire des ponts sur les fossés. bien obli-
gés !... Eux, un fossé creux comme la
table, i ls passent ça directement. l l  faut
que ça passe ! Et ça passe ! Mais vous
avez vu, en forêt, les passages des
tracteurs ? Les braies qu'i ls font ?... l ls
rebouchent les braies, c'est très bien.
Mais dans 25 ans, qu'est-ce qui pous-
sera là-dessus ? l l y aura du jonc mais
jamais un arbre ne repoussera là,
jamais. Si vous aviez vu la forêt, i l  y a

50 ans. Alors là, vous auriez vu la forêt.
Aujourd'hui, si les vieux qui sont morts
il y a 25 ans revenaient et voyaient ce
qu'elle est devenue, i ls retourneraient
dans leurs tombes. La différence...
C 'est  incroyable. . . .  Dans le temps,
quand un bûcheron avait f ini sa coupe
- dans les définit ifs surtout, quand
tout est à blanc - un copeau grand
comme ma main,  sur  1O hectares,  vous
ne l 'auriez pas trouvé. l l  n'y avait rien
qui traînait, pas de sicots, les houx arra-
chés.  . .

INbrdcurs

Q.- Qui faisait cela ?
M. P.-  Les bûcherons,  c 'é ta ient  les

bûcherons qui faisaient ça. Mais c'était
écrit sur le cahier des charges, et le
garde y veil lait. l l  se sentait responsable
de son t r iage.  hein ! . . .  Pour nous
autres, avec nos attelages, un arbre
écorché, on se faisait rappeler à l 'ordre.
Au deuxième, c'était le orocès-verbal !
Mais depuis la guerre, les règlements
ont changé. Avec la mécanisation, le
travail a changé. Je crois bien que la
forêt ne va rien y gagner...
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LA VItr CAHOTIQTItr
f)' TIN CARICATURISTE CELEBRE

Alfred Le Petit (1S41-1909)

On ne  peu t  che rche r  de  l ' i conog raph ie  su r  l es  événemen ts  du  de rn ie r
t i e r s  du  19 "  s i èc le  sans  rencon t re r  pa r tou t  A l f r ed  Le  Pe t i t .  Né  en  1841 ,
ses car icatures,  ses por t ra i ts-charges ont  fa i t  des ravages dans les jour-
naux humor is t iques du Second Empire et  de la  Tro is ième Républ ique.
Mais ce féroce dessinateur  fut  aussi  l 'auteur  de bel les études de pauvres
gens,  et  i l  a  a ins i  deux t i t res à un amical  sa lut  de Gavroche.

C'es t  à  Aumale ,  à  la  l i s iè re  de  la  Nor -
mand ie  e t  de  la  P icard ie .  ma is  encore  en
p a y s  d e  B r a y ,  q u e  n a q u i t  e n  
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ju in ,  le  pe t i t  A l f red ,  f i l s  de  l 'hor loger  du
bourg .  M.  Le  Pet i t  hab i ta i t  sous  la  gen-
darmer ie  qu i  occupa i t  l ' anc ien  gren ie r  à
se l  :  cer ta ins  on t  avec  mal ice  vou lu  vo i r
là  les  ausp ices  de  l 'æuvre  fu tu re
d 'A l f red  Le  Pet i t ,  peu  respec tueuse du
gendarme e t . . .  p le ine  de  se l  !

Pens ionna i re  au  co l lège de  Sa in t -
R iqurer ,  dans  la  Somme,  le  jeune garcon
apprend les  rud iments  du  mét ie r  pa ter -
ne l  pendant  les  vacances .  Son aven i r
appara î t  rég lé . . .  comme une hor loge !
"  M a l h e u r e u s e m e n t "  ( p o u r  p a r l e r
comme son père) ,  un  démon hab i te
dé jà  A l f red ,  ce lu i  du  dess in .  l l  n 'a l la i t
p lus  le  lâcher  :  tou te  sa  v ie  durant ,  Le
Pet i t  dess inera ,  c roquera ,  sur  d ' innom-
brab les  carne ts  remol is  de  d iza ines  de
mi l l ie rs  de  dess ins ,  sur  n ' impor te  que l

Quand le dessinateur se fait photographe.

morceau de papier qui lui  tombera sous
la  main ,  e t  même,  rappor te ra  son f i l s ,
sur  une omopla te  de  vache,  un  jour  où
le  pap ie r  fa isa i t  dé fau t .

L 'hor loger  en  tou t  cas  met  f in  aux
études  de  son f i l s  e t ,  à  I  6  ans ,  vo ic i
no t re  a r t i s te  apprent i  dans  I 'a te l ie r  de
papa.  Par  l ' i n te rméd ia i re  d 'une dévote
tan te ,  le  jeune ar t i s te  t rouvera  tou te fo is
I 'occas ion  d 'exercer  son ta len t  avec
pro f i t  :  i l  reco i t  sa  première  commande,
un grand tab leau (une résur rec t ion)
pour  l ' ég l i se  de  BeaucampsJe-V iaux ,
v i l lage  na ta l  de  sa  mère .  Le  tab leau fu t
jugé s i  réuss i ,  d i t -on ,  qu 'on  vou lu t  por -
te r  le  jeune pe in t re  en  t r iomphe sur  son
æuvre  :  i l  passa à  t ravers . . .  Le  tab leau
lu i  fu t  cependant  payé après  res taura-
t ion  par  ses  so ins .  Nous ne  pouvons
pas juger  de  la  qua l i té  de  l 'æuvre  car
e l le  fu t  dé t ru i te  (en  même temps que
l ' é g l i s e )  p a r  u n e  t o r n a d e ,  e n  1 8 9 5 .

F i n a l e m e n t ,  l e  j e u n e  h o m m e  s ' e n f u i t
de  la  ma ison pa terne l le  e t  gagna Par is
-  le  rêve  de  lou t  jeune ar t i s te ,  du
moins  en  ce  temps.  A l f red ,  en t re  au t res
occupat ions  p lus  ou  moins  a l imenta i -
res ,  s 'y  adonna à  la  cop ie  des  to i les  de
maî t res ,  exce l len te  éco le ,  ma is  qu i  le
mena au faux  ( invo lon ta i re )  :  un  "co l -
lec t ioneur "  venda i t  en  e f f  e t  oour
authent iques  les  cop ies  de  tab leaux
a n c i e n s  q u ' i l  c o m m a n d a i t  à  A l f r e d . . .
Cec i  p rouve au  moins  que le  jeune
homme ava i t  dé jà  la  p réc is ion  de  t ra i t
qu i  sera i t  l ' une  des  marques  de  son
t a l e n t . . .

Le  Pet i t  fa isa i t  des  por t ra i ts  à  l ' hu i le
d 'après  des  photograph ies ,  é tan t  en
chev i l le  avec  des  photographes par i -
s iens .  C 'es t  a ins i  qu ' i l  appr i t  leur  a r t  e t
dev in t  possesseur  d 'un  appare i l  -  le
c lass ique appare i l  à  souf f le t  e t  à  vo i le
no i r ,  sur  son t rép ied ,  avec  leque l  i l  s 'es t
représenlé. On le retrouve alors en Nor-
mand ie ,  parcourant  à  cheva l  le  pays  de
Bray  (p roche de  sa  v i l le  na ta le )  e t  le
pays  de  Caux,  mo i t ié  photograph ian t ,
mo i t ié  c roquant .  l l  f i t  a ins i  d ' innombra-
b les  por t ra i ts  ;  encore  fa l la i t i l  que  la
tête du cl ient lui  revînt, car Le Peti t ,  qui

Autoportrait-charge, destiné à la publicité
du jeune artiste.

fa isa i t  sa  pub l i c i té  à  sons  de  t rompe de
chasse e t  en  a f f i chant  à  la  ma i r ie  des
communes t raversées  que lques  por -
traits - gratuits - de gros bonnets du
v i l lage ,  ne  "p rena i t "  que les  gens  qu ' i l
vou la i t  b ien .

Les  photographes ambulan ts ,  en  ces
années 

' l  
860  où  joua i t  encore  l 'a t t ra i t

de  la  nouveauté ,  fa isa ien t  d 'honorab le
recet tes  ;  s ' y  a jou ta ien t  pour  Le  Pet i t  le
produ i t  des  por t ra i ts  à  l ' hu i le  ;  e t  pu is ,
pour  le  p la is i r ,  tou jours  d ' innombrab les
croqu is ,  f idè les  e t  p réc is .  C 'es t  à  ce t te
époque qu ' i l  pe ign i t  le  por t ra i t  à  l ' hu i le ,
d a t é  d e  1 8 6 5 ,  d e  s o n  c o l l è g u e  l e  p h o -
tographe de  Neufchâte l -en€ray ,  "  le
Père  Cour t in "  beau type d 'a r t i s te  à
barbe b lanche e t  longs  cheveux,  ven t re
rebond i  e t  la rge  chapeau.  C 'es t  l ' une
des pe in tu res  les  p lus  connues d 'A l f re
Le Pet i t .

Not re  por t ra i t i s te  ambulan t  se  f i xe
ensu i te  à  Rouen où  i l  va  su iv re  les  cours
de I 'Académie  de  pe in tu re  de  l 'enc lave
S a i n t e - . 1 \ 4 a r i e ,  e n  1 8 6 7  e t  1 8 6 8 .  C ' e s t
dans  la  cap i ta le  normande que le
second démon de Le Peti t  se révèle :
ce lu i  de  la  car ica ture .  A  v ra i  d i re ,  A l f red
ava i t  dé jà  fa i t ,  dans  ses  tournées ,  des
"portraits-charges", grosses têtes cari-
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réglise apportés par les visiteurs au
pauvre prisonnier privé de couleurs" ,
annonce le  pe in t re  ;  e t  l ' humor is te
impénitent ajoute : " Prière aux parents
d'empêcher les enfants de lécher la
peinture" .

Mais revenons en arr ière, en cette

Alfred Le Petft (lALr9æ)

a n n é e  1 8 6 7  o ù ,  t a n d i s  q u ' i l  a p p r e n d  à
modérer  sa  verve  au  oro f i t  d 'une o lus
grande préc is ion  de  t ra i t  en  dess inant
les  v ie i l les  ma isons ,  ou  en  é tud ian t
I 'ana tomie  à  l 'Hô te l0 ieu  de  Rouen,  i l
l âche la  b r ide  à  son imag ina t ion  en  par -
t i c ipant  à  la  fondat ion  du  journa l  /e
Tam-Tam. Dans la rédaction de cette
feu i l le  humor is t ique,  on  t rouve en  par t i -
cu l ie r  Ernes t  Vaughan,  fu tu r  d i rec teur
de I'lntransigeant el de l'Aurore. Yaug-
han sera  longtemps un  préc ieux  ami
pour  Le  Pet i t  e t  i l  faudra  l 'a f fa i re  Drey-
fus  pour  les  fâcher .  En 1868,  Le  Pet i t
p rend par t  éga lement  à  la  fondat ron  du
Tambour ,  avec  son v ieux  copa in
Zachar i te .  C 'é ta i t  une sacrée  pa i re ,  Le
Pet i t  e t  Zachar i te  !  On les  voya i t  à  tou-
tes  les  cava lcades ,  à  tou tes  les  fê tes ,
prêts à toutes les blagues. On se sou-
v in t  long temps,  en  par t i cu l ie r ,  d 'une
calvacade rouennaise où Le Peti t ,
jouant  le  rô le  d 'un  marchand de
crayons  cé lèbre  de  l 'époque,  Mang in ,
c roqua i t  en  t ro is  minu tes  tous  les
vo lon ta i res .  l l  c roqua même au passage
le  p ré fe t  qu i  se  t rouva i t  sur  le  chemin  de
la  cava lcade e t  la  regarda i t  de  son ba l -
con.

Ce dern ie r  c roqu is ,  goûté  du  modè le ,
aura i t  pu  va lo i r  à  son au teur  une u t i le
protection. Toutefois, i l  préféra ne pas
t rop  s 'y  f ie r  lo rsqu 'on  le  convoqua à  la
pré fec ture  ;  l ' a r t i s te  ava i t  sur  la  cons-
cience la mort de nombreux chats de
son quart ier, promus pour sa casserole
au rang de lapins ! Le Peti t  choisit  la
fu i te  p lu tô t  qu 'une séance orageuse
(pour  le  mo ins)  ;  e t  i l  en  pro f i ta  pour
re tourner  à  Par is ,  embarquant  au  pas-
sage sur  une pén iche de  charbon où  i l
paya son transport en portrai ls crayon-
nés  du  mar in ie r  e t  de  sa  fami l le .

F in  de  l 'ép isode rouenna is  qu i  ava i t
tou te fo is  marqué les  débuts  "o f f i c ie ls "

d 'un  grand car ica tur is te .

':..

Les laveuses.

caturales sur de peti ts corps, genre fort
à la mode alors. l l  en avait aussi dessiné
de lui+nême, soit  pour l 'amusement,
soit  pour l 'entraînement, soit  pour sa
pub l ic i té .  A ins i  connaî t {n  un  por t ra i t -
chqrge d 'A l f red  jeune,  cherchant  à  ven-
dre ses dessins en tentant d'al lécher le
c l ien t  par  ce  quat ra in  :

Son nom, c'est Le Petit, mais grand est
son talent

Pour trois f rancs il te fait un portrait res-
semblant

Et son crayon guidé par t"fé::;iz

Croquera ta binette en moins d'une
seconde.

Le Peti t  aimait à se peindre. Plus tar-
dif ,  on a de lui un remarquable quadru-
ple autoportrait  où, par jeu de miroirs,
l 'art iste s'est représenté à la fois de
face, de profi l ,  de trois quarts avant et
de trois quarts arr ière ! chaque portrait
cr iant de véri té, le front dégarni,  le nez
en l 'air,  la barbe en batai l le, le regard
scru ta teur .  le  sour i re  à  f  leur  de  lèv res . . .

Mais le plus bel auloportrait  de Le
Petit  est sans doute celui qu' i l  peignit
en  pr ison ,  à  Sa in tePé lag ie ,  en  1889.
L ' in fo r tuné car ica tur is te  en fermé dans
des circonstances que nous rapportons
p lus  lo in  s 'es t  f iguré  devant  les  bar -
reaux  de  sa  ce l lu le  ;  un  po t  d 'eau e t  un
qu ignon de  pa in  symbol isen t  sa  cond i -
t ion de prisonnier ;  par la maigre ouver-
tu re ,  on  vo i t  le  Panthéon,  devant  leque l
passe une hirondelle. Les couleurs sont
tr istes et monotones, et on comprend
pourquoi '. " Peinture faite à Sainte-
Pélagie avec le chocolat et le jus de

Cluadruple auloportrah.
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cat ions ,  pour  la  p lupar t  re la t i vement
éphémères  ;  incor r ig ib le  ! )  Ma lgré  la
co l labora t ion  de  Cham,  Rob ida ,  Henry
Somm,  Régamey,  Mo loch. . .  la  Charge
ne " t in t "  que jusqu 'à  la  guer re .  Méd io-
cre gestionnaire, Le Peti t  était  en revan-
che au  mieux  de  sa  verve .  l l  pub l ia  dans
son journa l ,  chaque semaine ,  des  des-
s ins  fé roces .  l l  y  lâcha i t  la  b r ide  à  ses
sent iments  réoub l ica ins .  Le  7  mai
1 8 7 0 ,  i l  y  v a  m ê m e  u n  p e u  t r o p  f o r t
sans doute : en première page de /a
Charge,  on  vo i t  un  cochon mélanco l i -
quemenl  penché à  son ba lcon,  sur -
plombant Paris, et regardant avec
anx ié té  le  c ie l  lourd  où  pâ l i t  son  é to i le .
A l f red  sera  ooursu iv i . . .

Un avocat  de  ta len t ,  député  répub l i -
cain de surcroît,  défend notre homme :
c 'es t  Léon Gambet ta .  l l  a f f i rme oue ce
cochon es t  un  cochon anonyme e t  sans
a l lus ions ,  ce  ba lcon un  ba lcon que lcon-
que.  Ce n 'es t  pas  l 'av is  du  juge qu i ,  se
basant  sur  le  paysage e t  son  or ien ta-
t ion ,  déc la re ,  non pas  b ien  sûr  "Ce

cochon est l 'Empereur' ,  mais: "Ce

balcon est celui des Tuileries"... Le
dess ina teur  es t  condamné.  l l  n ' i ra  tou-
te fo is  pas  en  pr ison ,  l 'Empi re  ayant
sombré  en t re  temps ;  ma is  pas  assez
v i te  pour  lu i  épargner  l ' amende,  ce  qu i
cont r ibuera  sans  doute  à  la  d ispar i t ion
de la Charge.

Dans la  pér iode t roub lée  qu i  su i t  ce t
épisode, Le Peti t  va devoir t i rer toutes
les  f i ce l les  pour  surv iv re .  On le  t rouve
tour  à  tour  mus ic ien  ambulan t  ( i l  j oue
de I 'accordéon,  assez  b ien  para î t j l ,  e t
chante) ,  char la tan  ar racheur  de  dents ,
répara teur  d 'hor loges  ( l ' apprent issage
dans la  bout ique pa terne l le  aura  donc
serv i  à  que lque chose)  ;  e t  dess ina teur
auss i .  b ien  heureusement .  C 'es t  a ins i

A nous deux, Paris !

Qu 'on  ne  s ' imag ine  pas  le  jeune des-
s ina teur  ( i l  ava i t  a lo rs  quand même,
rappe lonsJe,  2  7  ans)  campé sur  la
But te  Montmar t re  e t ,  de  ce  l ieu  insp i ré ,
lancant  à  la  cap i ta le  l ' apos t rophe cé lè -
bre  de  Rast ignac .  C 'es t  au  n iveau le
p lus  bas  que Le  Pet i t  toucha le  so l  par i -
s ien  :  en  bordure  de  la  Se ine ,  devant  le
Louvre . . .  A  un  t rès  bas  n iveau de  f inan-
ces  auss i ,  sans  doute .  Auss i  ne  perd i t i l
pas de temps pour se faire connaÎtre,
d 'o r ig ina le  facon s r  on  en  c ro i t  l ' anec-
dote : le directeur du Journal amusant
ne  vou lan t  pas  regarder  ses  dess ins ,  Le
Pet i t  fe rma la  por te  du  bureau à  c lé ,  m i t
la  c lé  dans  une poche,  sor t i t  un  revo lver
de  l 'au t re  e t  en  menaca le  d i rec teur
é b e r l u é  l u s q u ' à  c e  q u ' i l  e û t  v u  l e s  b e l l e s
ceuvres apportées par Alfred. Le brave
h o m m e  n ' e n  v o u l u t  o a s  à  l ' e x u b é r a n t
ar t i s te ,  pu isqu ' i l  f i t  pub l ie r  dans  son
Journal les vues des marchés nor-
mands,  les  por t ra i ts  e t  " types"  e t  les
v ie i l les  ma isons  rouenna ises ,  sous  la
rubr ique "Rouen e t  ses  env i rons" .

Jus t ice  é tan t  a ins i  rendue au  dess ina-
teur ,  res ta i t  la  par t  du  car ica tur is te .  E l le
fut offerte à l 'Ecl ipse, le beau journal
d 'André  Gi l  e t  de  Po lo .  Le  nom seu l  de
cet te  pub l i ca t ion  é ta i t  un  p ied{e-nez  à
l 'autori té impériale, puisque I 'Ecl ipse
remplaca i t  tou t  bonnement  La  Lune,
in te rd i te . . .  Ah  !  les  p remières  pages de
I 'Ecl ipie !  Les beaux dessins en pleine
page,  co lo r iés  au  pocho i r . . .  Un réga l
pour  les  co l lec t ionneurs .  E t ,  avec  ca ,  un
humour  cor ros i f .  Le  Pet i t  y  eu t  une
large part.

Ma is  no t re  car ica tur is te ,  à  la  su i te  de
que lques  prob lèmes avec  Po lo ,  déc ida
de voler de ses propres ai les ; i l  fonda
un nouveau journa l ,  la  Charge (au  to ta l ,
i l  aura  pr is  par t  à  la  c réa t ion  de  s ix  pub l i -

UNR C}TANGE ITT' ALFRED LE PBTTT

Faussement innoncente,
cette gravure fit con-
damner la Charge et son
directeur. Le débat à
mots couverts au tribu-
nal pour savoir si le
cochon était ou non
l 'Empereur ne dut  pas
manquer de sel !
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La série "à transformation" connut un réel succès. On voit ici Rochefort glisser par étapes de sa caricature venr le dessin d'une grappe de rai-
sin.

que, pendant le siège de Paris, i l  porte à
ses amis de I'Eclipse une série de plan-
ches "à transformations", Fleurs,
fruits et légumes du jour. ll y a repré-
senté des hommes polit iques qui, en
une série de dessins, se transforment
peu à peu en fleur, en fruit, en légume
selon l ' inspiration de l 'artiste. l l  s'agit là
d'un genre assez nouveau, dont la pre-
mière idée revient à Mail ly, et Le Petit
obtient un grand succès avec les 3 I
planches éditées par I'Eclipse.

L'année suivante, i l  entre au Grelot,
autre célèbre journal de caricatures. l l  y
publiera d'innombrables dessins. et
notamment ses fameux " portraits-
charges". Ce sera une longue collabo-
ration qui n'empêchera pas Le Petit de
donner également des charges au Cha-
rivari pendant une dizaine d'années ; et
à diverses publications de Paris ou de
province, à l 'occasion.

Voic i  fa i te  la  conouête de Par is . . .

Vie privée, homme public

Enfin "casé" soliderhent, ou, comme
on aurai t  d i t  dans son pays nata l ,  "sa
gourme jetée", Alfred songe à créer
une fami l le .  Voi là  déjà un moment qu ' i l
songe à une jeune f i l le  qu ' i l  a  connue
dans la région d 'Aumale :  Lucie Picard,
de Fallencourt. l l  lui a même fait sa
cour.  Mais pour  la  demande en
mariage, c'est autre chose : républicain
acha rné ,  a r t i s te  e t  donc  " sans
posi t ion" ,  ant ic lér ica l  au point  d 'avoi r
été excommunié cette même année,
Alfred n'ose pas aller demander la main
de la jeune fi l le à son père, notable dans
sa commune. l l  envoie une orécieuse
connaissance faire la démarche à sa
place : Alexandre Dumas fi ls dont le
prestige enlève le consentement du
père Picard.

Assagi, Le Petit se fait d'autres ami-
tiés précieuses : ne jouiti l  pas de la pro-
tection de président Grévy ? l l sera
même reçu à l 'Elysée. Puis le voici père
de famille : fin 'l 8 7 6 naît le petit Alfred-
Mar ie,  fu tur  peint re,  év idemment. , .

Cette vie de famille va être quelque
peu perturbée par la création d'un nou-
veau journal : le Pétard (1 87 7 l. Siège :
au domic i le  des Le Pet i t . . .  Parmi  les col -
laborateurs, Aristide Bruant. et Jules

Jouy, qui {faute de pouvoir se faire
régler ses émoluments) prendra carré-
ment  pension au "s iège socia l " .  Heu-
reusement  pour  la  jeune Lucie,  dont  i l
convient d'admirer la constance et la
patience, et malheureusement pour
nous, /e Pétard était mouil lé : i l  s'étei-
gn i t  en  1879 .  Non  sans  qu 'a i t  eu  à
intervenir pour Le Petit un autre ami
célèbre : Victor Hugo, dont Alfred avait
publié, dès 1 8 6 8, un beau portrait dans
le Tam-Tam. Le grand homme fit "sau-
ter" plusieurs amendes frappant le jour-
naliste, mais ne put empêcher de trop
nombreuses saisies du journal.

A fa disparit ion du Pétard, Le Petit
retourna vers /e Grelot où i l fut très bien
accuei l l i  pu isqu' i l  y  co l labora jusqu'en
1885.  Entre temps.  l 'ar t is te fonda
encore un journal, les Contemporains,
épinglant chaque semaine un homme
en vue avec un portraitrharge en pre-
mière page et, à l ' intérieur. une biogra-
phie p le ine d 'un humour s igné Fél ic ien
Champsaur.  Courte v ie également  pour
cet  hebdo qui  ne connut  que 47 numé-
ros.  Son concurrent  (et  néanmoins ami)
les Hommes d'aujourd'hui, où on
retrouve Champsaur avec André Gi l r

POUR EN SAVOIR PLUS
La meil leure façon de mieux connaître

Alfred Le Peti t ,  c 'est de regarder une col lec-
lion de l'Eclipse (on en trouve chez les bons
fibraires de l ivres anciens), ou de /a Charge.

L'art iste est plusieurs fois mentionné
dans le l ivre de Grand Carteret. " Les Mceurs
et la caricature en France" (Librair ie i l lustrée
1 8 8 8 ) .

Enfin, son f i ls, Alfred-lVlarie, a laissé des
Mémoires non publiées à notre connais-
sance, mais qui,  jointes aux archives de la
fami l le ,  on t  permis  en  ju in  1986 l 'éd i t ion  par
le groupe archéologique du Val de Bresle,
sous la conduite de M. Guv Boulnois -
Aumalois lui  aussi - d'une très bel le bro-
chure de grand format à t irage l imité, où un
texle très complet est accompagné de nom-
breuses gravures en noir et en couleur. Cet
hommage à Alfred Le Peti t  nous a été d'un
grand secours pour retracer la vie d'un de
nos dessinateurs préférés.

A noter aussi que la vi l le d'Aumale a
abr i té  en  1976,  à  l ' i n i t ia t i ve  de  la  ma ison
des jeunes et de la culture une exposit ion
d'æuvres d'Alfred Le Peti t  et de son f i ls,
avec une conférence de son petit-fils, Mo
Jeanfrançois Le Peti t .  avocat à la Cour de
Paris.

fu t  p lus  heureux ,  avec  p lus  de  v ing t
années de  paru t ion  e t  469 numéros .
Etait-ce donc Le Peti t  qui ne savait pas
gérer un journal ? l l  faut bièn le croire,
pu isque (sans  par le r  d 'une re lance tem-
poraire de la Charge), i l  lance en t 879
(année de la naissance de son second
fi ls) une feui l fe int i tulée le SansCulotte
qui, avec 3 1 numéros, durera encore
moins  que les  au t res . . .  l l  fau t  d i re
qu 'A l f red  y  a l la i t  v ra iment  fo r t  par fo is
et que ce n'était  pas du goût de tout le
monoe.

l l  fo rca i t  sur tou t  sur  l ' an t i c lé r ica-
l i sme,  e t  i l l us t ra  une sér ie  d 'ouvrages
remarqués : Grosjean et son curé, de
Léo Taxil ; Les Mystères de l'évêché,
de F. de Junqua ; La Bible farce. de
Pierre Malvezin ; les Sermons de mon
curé, el,  textes et dessins de Le Peti t ,  /a
Vie drolatigue des saints. Sans parler
de  "chansons"  comme.  sur  l ' exou ls ion
des jésuites, la Marseitlaise des jésuites
et le Chant du départ qui sera un gros
succès  popu la i re .

Ce pa lmarès  tou te fo is  n 'emoêche
pas Le  Pet r t  de  co l lec t ionner ,  nous
l 'avons  vu ,  les  p lus  b r i l lan tes  ami t iés  :
Ju les  Grévy ,  A lexandre  Dumas f i l s ,  V ic -
to r  Hugo,  ma is  auss i  A lphonse A l la is ,
son compère du club des Hydropathes
(o t j  on  t rouve éga lement  Bruant )  ;  Ver -
la ine  ;  e t  beaucoup d 'au t res .  car  on  a
beaucoup d 'amis  quand on  es t  un
homme en vue, et dont on redoute à
juste t i tre la férocité caricaturale.. .

Pour asseoir cette gloire, un événe-
ment  survenu en  1881 f i t  g rand bru i t .
Un dess in  d 'une f inesse contes tab le  en
fu t  I 'o r ig ine ;  i l  ava i t  t ra i t  aux  événe-
ments  de  Tun is ie ,  e t  représenta i t  l ' l ta l ie
sous la forme d'un l ion-jouet sur le ven-
tre duquel la France appuyait pour en
tirer un faible miaulement. Légende :
" Ayez pitié de la pauvre ltalie qui ne
veut pas travailler" .

Le Peti t  reçut d' l tal ie des tas de let-
t res  d ' in ju res .  Tou jours  p la isan t in ,
même dans les cas graves, i l  plaça dans
un chapeau les noms des signataires, et
en  f i t  t i re r  un  au  sor t  par  "une main
innocente". cel le de la rosière de Leval-
lo is  en  l 'occur rence.  Après  quo i  ses
témoins (Jules Jouy et Pierre Malvezin)
a l lè ren t  p rovoquer  en  due l  " l ' heureux
é lu"  !

l c i  I ' a f fa i re  tourne  au  drame,  car  le
duel, qui se déroula à la frontière de la
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France avec  la  Su isse  e t  l ' l ta l ie ,  se  te r -
mina  par  mor t  d 'homme,  Le  Pet i t  ayant
occ is  l '  i n fo r tuné t ransa lp in .

En ce t te  pér iode t rès  na t iona l i s te ,  ce
sont  des  fé l i c i ta t ions  de  tou t  bord  ou i
p lu ren t  sur  I 'a r t i s te ,  e t  la  p resse por ta
sa  g lo i re  jusque dans  nos  campagnes,

Un touche-à-tout génial

La  Répub l ique ayant  o f f  i c ie l lement
suppr imé la  censure ,  la  p resse humor is -
t i q u e  e n  p â t i t  p a r a d o x a l e m e n t :  " A
va incre  sans  pér i l ,  on  t r iomphe sans
g lo i re" ,  la  car ica ture  po l i t ique  perd i t
l ' essent ie l  de  son a t t ra i t  pour  le  lec teur
en devenant  sans  grand r i sque pour  le
journa l i s te .  l l  fa l la i t  taper  t rès  fo r t  pour
se  vor r  in te rd i t ,  poursu iv i ,  condamné
(on ver ra  p lus  lo in  que ce la  adv in t
encore  à  Le  Pet i t ) .  Bre f  :  l ' é ta t  de  car i -
c a t u f l s t e  n e  n o u r r i s s a i t  p l u s  s o n
n o m m e . . .

Cer tes ,  A l f red  cont inue de  pub l ie r
des dessins, dans /e Rtre par exemple
ou, plus tard, dans la Revanche. Mais i l
d ivers i f ie  ses  ac t iv i tés .  D 'abord .  i l  pe in t
davantage,  beaucoup de  por t ra i ts  :  e t
tou jours  des  dess ins  innombrab les ,  des
pas te ls ,  de  nombreuses  aquare l les ,
paysans  de  Normand ie ,  scènes  de  mar -
c h é ,  a n i m a u x  ;  q u e l q u e s  t a b l e a u x  à
l 'hu i le  comme son "Srnge malade" ,
æuvre  admi rab le  e t  admi rée .  oe in te
dans sa  maison de  Leva l lo is  au  or ix  de
grands  sacr i f  i ces  fami l iaux  ;  d 'abord ,
a c c e p t e r  l ' a n i m a l  m a l a d e  d a n s  l a  m a i -
son ;  pu is ,  le  s rnge mourant  avant
l 'achèvement  de  l 'æuvre ,  conserver  le
cadavre  le  temps nécessa i re  dans  l 'a te -
l ie r  t rans formé en g lac iè re  (c 'é ta i t
l ' h i v e r ) .  M a i s  q u e l  r é a l i s m e  !

E n  1 8 8 4 ,  L e  P e t i t  e s t  I ' u n  d e s  p i o n -
n ie rs  du  "  journa l  par lé "  :  à  I 'A thénée
comique,  chaque so i r ,  des  rédac teurs
" ' d i s e n t "  l e s  n o u v e l l e s  d u  j o u r  ;  n o t r e
homme les  i l l us t re  par  des  dess ins ,  des
c a r i c a t u r e s .  J u l e s  F e r r v .  " m i n i s t r e  à
perpétu i té "  e t  a lo rs  p rés ident  du  Con-
se i l ,  é ta i t  la  c ib le  o ré îé rée  d 'A l f red .  Le
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Autre "transfor-
mat ion" .  Ju les
Ferry, prêtait, il
est vrai, à la cari-
cature. N'empê-
che : Le Petit y
allait fort !

!.

.-:^a* ,

4*t* t ! ' .t i+5 ,L,y41 - ,
tçe 4,***1c+î '.- a.'-., '  \ i

frxf* ef d{ddr'rÊ$ f#u

l ong  nez  du  min is t re  lu i  suggère  une
t rompe,  e t  vo ic i  Fer ry  devenu é lé -
phant  ;  son  prénom évoquant  le  sur -
nom fami l ie r  du  vase de  nu i t ,  une au t re
sér ie  de  t rans format ions  fa i t  du  min is -
t re  un  po t  de  chambre ,  avec  ce t te
légende :  "Ju les  fa i t  r i re " .  On ne
s 'é tonnera  pas  que le  spec tac le  fû t
in te rd i t ,  en  ju i l le t ,  ma lgré  les  p ro tes ta-
t ions  de  la  fou le .

Lors de l 'épisode de la Revanche, que
nous évoquerons  p lus  en  dé ta i l ,  A l f red
fa i t  de  la  car ica ture  ambulan te  :  juché
sur  une vo i tu re  du  journa l ,  i l  exécute
tou t  en  t raversant  Par is  des  "charges"

cont re  son "cher "  Ju les  Fer ry ,  con t re
B ismarck ,  con t re  Ga l l i fe t ,  e t  con t re  tou t
homme po l i t ique  f  rança is  jugé t rop
t iède.

P o u r  I ' e x p o s i t i o n  d e  1 8 8 9 ,  L e  P e t i t
réa l i se  une sér ie  d 'ass ie t tes  où  f iguren t ,
fondus  dans  un  décor  f lo ra l .  douze per -
sonnages cé lèbres  du  temps :  V ic to r
Hugo,  Gambet ta ,  Raspa i l ,  Th ie rs ,  Lou is
B lanc ,  A lphonse Kar r ,  Cham,  V i l lemes-
sant ,  Sardou,  P ie r re  Véron,  L i tèbe.
Sous le  por t ra i t -charge,  une légende
r imée qu i  ne  manque souvent  pas  de
sel. Cette série des Contemporains
dans leur assiette suscitera de nom-

ALPHONSE KARR (écrivain et pamphlé-
taire)
lci vous voyez la f igure
De cet esprit f rn et prof ond
Mais ce n 'est  que par la lecture
Au'on peut  connaît re KARR à fond

LES CONTEMFORA]NS DANS LEUR ASSIETTE

légendes de cet te sér ie de douze assiet tes étaient  p le ines de sel .  Ci tons

CHAM (caricaturistel
C'est un cuisinier émérite
Son renom est universel
Mais bien souvent dans la marmite
ll met toute la boîte à sel.

Les

LOUIS BLANC
Il est petit cet homme politique
Mais il est grand parmi les orateurc
Avec ses fleurs de rhétorioue
ll enchaîne ses auditeurs.

r-:l::n
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breuses  im i ta t ions .  On a  pu  d i re  qu 'e l le
re lanca la  g rande t rad i t ion  des  ass ie t tes
décorées de sujets comiques et de por-
t ra  I  t s .

Aut re  vo ie  où  se  d is t ingue no t re
touche+- tou t ,  la  "car ica ture  so l ide" .
Ces charges ,  exécutées  en  

, l890  lo rs
de conférences  données sa l le  des
Capuc ines  à  Par is  (con férences  dont
l ' i dée  décou le  du  " journa l  par lé " ) ,  son t
réa l i sées  à  par t i r  des  ob je ts  les  p lus
i n a t t e n d u s  :  d ' u n  b a l a i  o u  d ' u n  p a r a -
p lu ie  na î t  une Î rès  reconna issab le  Sarah
Bernhard t  ;  d 'une tê1e de  Turc ,  un  res-
s e m b l a n t  à  V i c t o r  H u g o ;  u n e  t ê t e  d e
mor t  dev iendra  le  ma igre  Rochefor t  ;
avec  un  vase de  nu i t  e t  du  fo in ,  Ju les
F e r r y  e s t  à  n o u v e a u  é v o q u é ;  e t  d ' u n
jeu  de  dominos  sor t  la  f igure  du  prés i -
d e n t  S a d i  C a r n o 1 . . .

P lus  ta rd ,  le  pe in t re  se  fe ra  mus ic ien ;
i l  éc r i ra  des  chansons,  jouera  du  v io lon ,
cos tumé en paysan normand,  dans  les
cabare ts  de  Montmar t re .  l l  dess inera
auss i  des  couver tu res  pour  les  "pe t i t s
fo rmats"  des  éd i teurs  de  mus ioue.

Le  Pet i t  dans  ses  æuvres  var iées
res te  éga l  à  lu i+nême,  tou jours  p rompt
à  sa is i r  le  comique,  e t  sur tou t  dess inant
( i l  ava i t  imag iné  d ' i l l us t re r  ses  chansons
par  de  longues "bandes dess inées"
exécutées  sur  un  rou leau de  to i le  qu ' i l
déroulait  au f i l  des couplets) ;  toujours
croquant ,  pe ignant . . .

Choix discutables...

L 'Empi re  ava i t  in f l igé  des  amendes à
Le Pet i t  e t ,  on  I 'a  vu ,  manqué de  peu de
l 'envoyer  en  pr ison .  C 'es t  sa  chère
Répub l ique qu i  s 'en  chargera ,  lu i  qu i
a v a i t  t a n t  d e s s i n é  p o u r  q u ' e l l e
rev ienne !

S 'adonnant  à  nouveau en  e f fe t  à  la
caricature pol i t ique, Alfred se range
sous l 'éc la tan te ,  quo ique éphémère ,
bann ière  du  généra l  Bou langer  (  1  ) .
Comme i l  ne  sa i t  oas  fa i re  les  choses  à
moi t ié ,  le  vo ic i  assass inant  de  ses
"charges"  les  hommes en vue e t  (b ien
que Rochefor t  -  tou jours  lu i  !  -  e t
Dérou lède par  exemple  ne  so ien t  pas
épargnés)  par t i cu l iè rement  les  "  t ièdes"
e t  les  an t i - loou lang is tes .  Pour  pub l ie r
ses ceuvres, i l  relance la Charge, et col-
labore  auss i  à  un  journa l  récemment
créé par Louis Peyronnet sous le t i tre
peu équivoque de la Revanche. C'est
pour  ce t te  dern iè re  pub l i ca t ion  que Le
Pet i t  fe ra  de  la  car ica ture  i t inéran te ,
parcourant  les  rues  de  Par is  juché sur
une vo i tu re  du  journa l  e t  y  dess inant  sur
de  grandes to i les  les  p lus  fé roces
portraits-charges des hommes pol i t i -
ques ,  sep t  heures  par  jour ,  au  gré  de
l ' insp i ra t ion . . .  E tonnante  per fo rmance !

On imag ine  les  réac t ions  que susc i -
ta i t  sur  son passage l 'é t range e t  p rovo-
quant  cor tège.  Un jour ,  ce la  a t te ign i t
des proport ions tel les que la pol ice dut
in te rven i r ,  a r rê ta  Le  Pet i t  (pour  une
journée) ,  met tan t  dé f in i t i vement  f in  à
I 'entreprise. Le Peti t  i ra se mettre au
ver t  en  Normand ie ,  pu is  à  Tou louse,

(1 )  Sur  les  débuts  du  "bou lang isme" ,  l i re  Gavro-
c h e  n o 2 7  2 8  :  "  1  8 8 6 ,  u n e  a n n é e  f e r t i l e  e n  é v é -
nements"
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La page litigieuse de la Charge qui fit emprisonner Le Petit
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ramenant  une sér ie  de  beaux grands
dessins de métiers.

Ma is  i l  en  fau t  d 'au t res  oour  muse ler
sa  verve .  Le  2  8  oc tobre  1888,  la
Charge pub l ie  un  dess in  où  Ga l l i fe t ,
Méribel et Saussier, généraux "traîtres
à  la  Répub l ique" ,  d i t  la  légende,  char -
gent  sabre  (sang lan t )  au  c la i r  la  pauvre
Mar ianne que le  b rave  généra l  Bou lan-
ger protège tendrement dans ses bras.

Alfred Le Petit

l n ju res  à  I 'A rmée :  c 'es t  la  cour
d 'ass ises  !  Le  Pet i t  es t  condamné à
deux mois  de  pr ison  e t  5  000 F
d ' a m e n d e .  B o u l a n g e r  p a i e r a  b i e n
l 'amende ;  ma is  pour  la  p r ison ,  le  dess i -
na teur  devra  payer  (de  sa  personne) .  E t
c ' e s t ,  d u  1 3  a v r i l  a u  1 5  j u i n  1 8 8 9 ,  l e
sé jour  à  Sa in te fé lag ie  où  fu ren t  dé te-
nus  lan t  de  répub l ica ins  e t  de  commu-
nards  cé lèbres .

A SAINTE PELAGIE

L 'humour  du  ca r i ca tu r i s t e  en fe rmé  à
Sa in tePé lag ie  s ' exp r ima  auss i  pa r  ce
cu r i eux  poème  don t  l es  r imes  son t  suc -
cess i vemen t  l es  c i nq  voye l l es  :
A
A Pélagie. tel que me voilà
pendant deux mois je fus logé, oui da,
je vais vous dire les plaisirs qu'on a,
en séjournant dans cette prisonJà.
D'abord des dames du quartier Breda
de Paméla. de Léa, d'Amenda,
ie r'cois bouquets de camélia
tendres poulets, bonbons et coetera.

àu" -on riftard soit ou non oublié
s'il pleut ici, je ne suis pas mouillé
Pair I'omnibus il serait malaisé,
en cet endroit, que je sois écrasé.
Sans bourse délier, je me trouve logé
et ne crains pas qu'on me donne congé,
enfin je sors, et si cela me plaît
vingt fois par jour, .je vais au... cabinet.

I
Après avoir dormi iusgu'à midi
j'ai pour manger, bouillon et bæuf lundi,
pour varier, bæuf et bouillon, mardi,
pour varier, bouillon bæuf, mercredi,
pour varier, bæuf bouillon, jeudi,
pour varier, bouillon bæuf, vendredi,

pour varier, bæuf bouillon, samedi,
Dimanche, en rêve, on me sert du rôti.

U
Au créancier, venant f urioso,
ma porte est close et je donne zéro,
belle maman, prrse de vertigo
ne peut venir faire la virago.
Couché, chauffé, plus mangeaille à
gogo.
Tout ca, combien ? C'est gratis pro4eo.
Le soir, concert des plus "gracioso".

Auand, sur les toits. les matous font
miaô !

U
Chère pnson, contre toi prévenu,
le détenu t'a lou.iours méconnu,
j'atteste, moi, pour terminer en U,
Au'heureux mortel, en les bras retenu,
sans que jamais il m'en coûte un écu,
comme un rentier f ort heureux, j'y
vecus,
et  n 'en sort is ,  soyez-en convaincu
que menacé d 'avoir  le p ied au. . .

(Poème  pub l i é  dans
Alfred Le Petit, | 84 | -l 909,

édi té par le Groupe archéologique
du Valde€resle)
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L 'empr isonnement  d 'un  A l f red  Le
Pet i t  ne  peut  ê t re  bana l .  D 'abord ,  le
peintre se présente en f iacre, avant le
jour  p révu  pour  son incarcéra t ion ,  à  la
por te  de  la  p r ison .  l l  es t  su iv i  d 'un
second f iacre. oortant tout le matériel
jugé (avec générosité) nécessaire pour
l 'exercice de son art durant deux mois.
Ma is  avant  l ' heure ,  c 'es t  pas  l 'heure  :
on refoule l 'artrste qui proteste fort
b ruyamment ,  c lamant  son dro i t  à
l 'en fermement ,  ameutant  les  fou les ,  au
po in t  que la  po l i ce  a r r i ve  e t  I 'emmène
au "v io lon"  :  a rns i  Le  Pet i t  es t j l  je té
"au  b loc"  pour  avo i r  vou lu  a l le r  en  pr i -
son !

Le  15  avr i l ,  en f in  ( ! ) .  A l f red  sera
appréhendé e t  en fermé dans  une ce l lu le
de la  "Grande S ibér ie "  -  g lac ia le ,  on  le
comprend.  Ce sera  un  pr isonn ier  o r ig i -
nal et parfois encombrant, dessinant,
car ica turan t  chacun,  écr ivan t  à  d ro i te
e t  à  gauche,  fa isan t  des  fa rces ,  pe i -
gnant sur la porte de sa cel lule tantôt le
d i r e c t e u r ,  t a n t ô t  l u i - m ê m e  e n
trompe-1'æil .  Le bouquet fut l ' invitat ion
lancée oour un dîner à de nombreux
amis ; la fête se passa au soir d'un jour
de visi te, où l 'on savait le directeur
absent. Chacun apporta son écot. ( la
pitance du prisonnier étant fort maigre)
et ce fut,  paraîtr l ,  une joyeuse bom-
b a n c e  j u s q u ' à  l ' a u r o r e . . .  e t  u n  b e a u
scanda le  qu i  re ten t i t  jusqu 'à  la  Cham-
bre des Députés.

De ce temps date le bel autoportrait
peint au chocolat par Le Peti t ,  dont
nous avons déjà parlé. L'art iste était
tel lement passionné par ses dessins
que, le jour de sa l ibération venu, i l  se
cacha dans la prison pour avoir le temps
de f inir quelques croquis !

Cet épisode boulangiste ne fut au
total pas un succès. Un peu plus tard,
au moment de l 'affaire Dreyfus, le
choix d'Alfred Le Peti t  ne fut pas plus
heureux. Antidreyfusard à bloc, i l
publ ia chaque jour dans la Patr ie, par-
fois dans le Grelot. des dessins ven-
geurs contre " le traître" et contre Zola.
Mais passons sur ces erreurs de juge-
ment (au demeurant fort partagées
parmi ses contemporains), à la faveur
de sa ferveur républicaine et de l 'atten-
t ion constante portée aux humbles, qui
restent les traits dominants de sa pro-
duc t ion .

Le peintre que cachait le caricaturiste

A p r è s  S a i n t e - P é l a g i e ,  L e  P e t i t
re t rouva avec  un  p la is i r  que l 'on  ima-
g ine  son a te l ie r  de  Leva l lo is .  C 'é ta i t
alors, rappelons-{e, encore un peu la
campagne et i l  y vivait  en paysan nor-
mand. En col lect ionneur aussi.  chinant
sur les marchés, échangeant un dessin
contre un objet.. .  Vases, l ivres anciens
(p lus ieurs  mi l l ie rs ) ,  vê tements  e t  sou-
l iers anciens, curiosités en tous genres
(depu is  des  insec tes  d 'A f r ique jusqu 'à
un crâne de rhinocéros, sans oublier le
singul ier cadavre desséché d'un singe
qu 'on  ava i t  emmuré) ,  tab leaux  (cer -
tains de maîtres). fætus dans leur
bocal, coffres et meubles antiques,
tout cela empli t ,  encombre la vi l la de
Levallois.

Belle scàne campagnarde, à la facture tràs précise.

Dans le jard in,  des animaux de toute
sorte, pies, faisans, canards, corbeaux,
lièvres, singes, et des crapauds, modè-
les d'une remarquable série de dessins.

Entre ce logis extraordinaire et sa
campagne brayonne, l 'artiste trouvait
l ' inspi rat ion.  En par t icu l ier ,  à  la  campa-
gne, toute une série de portraits et de
scènes en grandes aquarelles, expo-
sées à Par is  en 1895 avec un grand
succès - tout au moins auprès de la
cr i t ique qui  louera unanimement l 'or ig i -
nalité de son inspiration, sa sincérité,
son don d'observation, joints à son
talent de peintre.

En 1895,  Anne Le Pet i t  qu i t ta i t  ce
monde. Elle avait tenu avec courage et
avec bonheur le rôle diff ici le de femme
d'artiste, équil ibrant par son sérieux le
côté bohème de son mari. Sa dispari-
t ion laissa Le Petit désemparé. D'autant
que les temps étaient diff ici les pour lui
et  que le dern ier  enfant  n 'avai t  que 15
ans. Suit l 'époque où nous I 'avons vu,
costumé en "violoneux" normand,
courir les cabarets montmartrois, y
chantant des chansons, souvent de sa
composition. Son boniment normand et
la verve de ses couplets lui rapportent
Jout juste de quoi vivre. De peu de rap-
port aussi, l ' i l lustration épisodique de
couvertures de "petits formats" pour
les éditeurs de musique.

Le Rire lui prend bien quelques des-
sins, dont les Animaux humoristiques,
et fait bien éditer son Histoire du
cochon - bel album de 80 dessins.
scènes paysannes, études animales ou
caricatures - cela n'apporte pas la for-
tune au dessinateur, seul désormais,
ses fi ls étant oartis vivre leur vie.

Autre voie explorée : portraiturer les
visiteurs de la tour Eiffel, au troisième
étage, où i l vend également sa Chanson
de la tour Eiffel. L'allaire Dreyfus lui
permet un temps de republier régulière-
ment des dessins.

l l voyage. En Normandie, bien sûr,
mais aussi  dans le  Mid i ,  puis  dans le
Nord. l l  en rapporte des peintures.

Jusqu'en 1902.  ce sera une pér iode
pleine de peinture, æuvres mal connues
et cependant remplies d'atmosphère.
Cette belle série est interrompue bruta-
lement  par  une at taque d 'aphasie qui
f rappe le peint re en 1903.

Un long t ra i tement  (près de deux ans)
à l 'Hôte l0 ieu de Par is  v iendra à bout  de
la terr ib le maladie.  Dans un premier
temps, elle ne permet pas à Le Petit,
sans toutefois le paralyser entièrement,
de parler, de marcher, de dessiner. l l
bafouil le, i l  n'est plus maître de ses
mouvements. Puis on discerne une
amélioration, avec des rechutes, dont
ses croquis pris à l 'hôpital sont les impi-
toyables témoins.

Guéri, le peintre n'a pas retrouvé sa
précision de trait de naguère. En conva-
lescence en Bretagne, i l  y peindra tou-
tefois des tableaux certes un peu flous,
mais aux coloris exahés, proches de
l ' impressionnisme. F in 1907,  i l  pe indra
dans le Midi. et encore dans le même
style : i l  ne recouvrera jamais tout à fait
son dessin d 'antan.

Alfred Le Petit disparaîtra le 1 5
novembre 1909,  seul  -  avec un chat
familier - dans son cher atelier de
Levallois, peintre méconnu et caricatu-
riste déjà oublié...

l l  fa l lu t  at tendre 1926 pour qu 'une
exposition remit ses æuvres en valeur.

Georges FOTVIN

Le marché aux cochons (planche oxtraito dê
l'ouvrage "Le Cochon". d'Alfred L€ Petitl.



1 8

A propos de "la loi Falloux"
(suite et fin)

M. Agard, auteur de I'article sur la "loi
Falloux" paru dans le n" 26, nous prie
d'insérer son droit de réponse à I'article
de M. Moinaux sur "l'école du Second
Empire".

"M. Moinaux me reproche d'avoir,
dans la seconde partie de mon travail,
dressé un trop sombre tableau de la scola-
rité sous le Second Empire.

Les chiffres que "jejette à la figure du
lecteur" - 30 à 40 % d'illettres dans 13
départements, 40 à 50 % dans 7, plus de
50 % dans 4 - me semblent difficilement
contestables. Ils figurent dans un docu-
ment officiel : la carte de I'analphabé-
tisme établie à I'usage de la famille impé-
riale en 1866.

Figure également dahs ledit document
le pôurcentage du département des Vos-
fles : 1,7 %o.

J'accorde bien volontiers à M. Moi-
naux, fils et gendre d'instituteurs sans
doute vosgiens, le droit à une rétrospec-
tive fierté.

Cette fierté s'avive du touchant souve-
nir de la considération dont jouissait
"l'instituteur-chantre" invité "presque
rituellement aux repas de baptême, noces
et enterrement et heureux bénéficiaire,
coûune M. le Curé, d'une part substan-
tielle, "/a part de M.le Maître' ' , chaque
fois qu'on tuait le cochon !".

AVIS AUX
COLLECTIONNEURS
Nous avons récupéré quel-

ques numéros de la première
série du PF ainsi  que quelques
numéros 8 de la nouvel le sér ie.

Fa i re  demande nominat ive
des numéros désirés i l  sera
répondu individuel lement à cha-
que demande.

Nous disposons toujours des
8 numéros du PF nouvel le sér ie
pour  50  F .

BULLETIN D'ABONNEMENT

Je m'abonne à Gavroche à compter du numéro 32

Un an (5 numéros)  :  130 F -  Sout ien :  150 F -  Etranger :  170 F (par  av ion)
( rayer la ment ion inut i le)

N o m  . .  . . . .  P r é n o m

Profession

Adresse

C o d e  p o s t a l  . . . .  V i l l e

Adresser bul let in et  t i t re de paiement à :  Edi t ions Floréal ,  BP 872 -  270O8 Evreux cedex.

Librairie Floréal
Amis lecteurs,

Nous avons besoin.  pour  des ra isons de t résorer ie,  de réal iser  un maximum de
ventes sur certains l ivre qui nous restent en stock, et qui sont en vore d'épuise-
ment. Nous vous les oroDosons à des conditions particulièrement intéressantes.
Merci, pour les nombreuses commandes que nous avons déjà recues.

La Révolution culturelle de l'An ll
par  S.  Bianchi  (Edi t ions Aubier)
32O pages,  i l lust ré -  45 F.

Les Paysans : les républiques villageoi-
ses de l 'An mil au 19. siècle
par  H.  Luxardo (Edi t ions Aubier)
256 pages,  i l lust ré -  30 F.

Rase Campagne
La f in  des communautés paysannes
1 830-1 914 oar  H.  Luxardo
(Edi t ions Aubier)
256 pages,  i l lust ré -  40 F.

La Guerre détraquée (19401
par Gi l les Ragache (Edi t ions Aubier)
256 pages,  i l lust ré -  40 F.

Les Grandes Pestes en France
par Monique Lucenet
(Edi t ions Aubier)
288 pages,  i l lust ré -  55 F.

Contrebandiers du sel
La v ie des faux-sauniers
au temps de la gabel le
(Edi t ions Aubier)
288 pages,  i l lust ré -  50 F.

Luttes ouvrières - 16./20. siècle
ouvrage collectif (Editions Floréal)
1 60 pages -  20 F.

Courrières 19OG :
crise ou catastrophe ?
ouvrage col lect i f  (Edi t ions Floréal )
1 50 pages - 20 F

Le Coup d'Etat du 2 décembre 1851
par L. Willette (Editions Aubier)
256 pages,  i l lust ré -  30 F.

L'Expédition de Miranda
par le  D'  F.  Dalencour

Francisco de Miranda et Alexandre
Pet ion,  précurseurs du panamér ica-
n isme, pendant  la  Révolut ion
326 pages,  i l lust ré -  50 F.

C'est nous les canuts
par  Fernand Rude
Sur l ' insurrect ion lyonnaise de 1 831
286 pages -  25 F.

Le Trafic de piastres
par Jacques Despuech
Une des causes de la  guerre
d ' lndochine
Un scandale qui  coûta cher  à
la France.  (avec documents)
1 86 pages + 44 p lanches -  30 F.

Vigiles de l 'esprit
oar  Ala in
264 pages -  20 F.

La Fosse aux filles (romanl
par  Alexandre Koupr ine
Les maisons de tolérances en Russie
322 pages - 20 F.

L'Ordre de Malte en Méditerranée
( 1 5 3 0 - 1 7 9 8 1
par Cla i re-El iane Eugel
L 'h is to i re de cet te étonnante mi l ice
internat ionale.  L is te des grands maÎ t res
et  index.
352 pages -  40 F.

No 10 Revue Espr i t  octobre 1967 :
Nouveau Monde et parole de Dieu.
7O4 pages -  20 F.

No 10 octobre 1968 :  Le Partage du
savoir
Projet de réforme à la suite des événe-
ments de mai- ju in.
448 pages -  20 F.



L'histoire de Jean-Francois Albert
curé révolutionnaire 117 53- 1 8 O2l

Dès juillet 1789, les anciennes administrations communales disparaissent,
cédant la place aux nouvelles municipalités spontanément créées à I'image
de la "Commune de Paris" formée le l3 juillet.

La loi du 14 décembre 1789 entérine cette révolution municipale. Le con-
seil général de la commune est élu pour deux ans par les citoyens actifs et
parmi ceux qui payent une contribution égale à dix journées de travail.

La commune de Saint-Clair et Les Roches, en Isère, au bord du Rhône,
au-dessous de Vienne, est donc instituée.

Dès 1789, "le citoyen Jean-François Albert" est membre du conseil
général de la commune. Alors âgé d'une trentaine d'années, il est depuis le
26 mai 1782 curé de la paroisse Saint-Alban et Saint-Clair, successeur de
Pierre Clamaron décédé à 30 ans le 30 avril 1782.

Originaire de la Drôme, Jean-François
naît le 13 mars 1753 à Miribel. Fils de
"Sieur Jean et Françoise Rousset" il est
baptisé le 15 ; son parrain est "Maître
Jean-François Ithier notaire royal à Saint-
Donat (sur I'Herbasse) et sa marraine
Demoiselle Lucie-Catherine Mottet, son
épouse". (l)

Son père, Jean, est dit marchand en
1759 et 1761. Les registres paroissiaux
conservent I'acte de sa sépulture : "Le
huitième octobre mil sept cent quatre-
vingt-deux a été enterré dans le cimetière
de cette paroisse, le corps de Sieur Jean
Albert, capitaine châtelain de Miribel,
décédé le jour précédent, munit des sacre-
ments de I'extrême onction, âgé d'environ
soixante-quatre ans. Ont assisté à ses
funérailles plusieurs de ses parents et
amis... Dumoulin curé". (l)

De sa naissance en 1753 à son arrivée à
Saint-Clair en 1782, on reste dans I'igno-
rance des études au séminaire suivies par
Jean-François Albert. Rien également sur
ses lettres de prêtrise, ses premières affec-
tations (vicariats ou cures).

Le "Cahier des cuÉs du Dauphiné"

Durant les années qui précèdent la
Révolution, son rôle de prêtre I'occupe,
toutefois, le curé Albert s'absente réguliè-
rement, remplacé alors par ses vicaires et
parfois le curé Accarias du village voisin
Saint-Prim.

Il semble qu'il participe alors, aux côtés
d'Henri Reymond, curé de Saint-
Georges-de-Vienne et syndic des curés du
Dauphiné, au travail d'une "commission
spéciale" chargée de faire des démarches
pour l'âugmentation des portions con-
grues.

Henri Reymond, né à Vienne, le 16
novembre 1737, prend une part active aux

polémiques qui précèdent la Révolution.
Il écrit de nombreuses brochures destinées
à soutenir les revendications du bas-clergé
dauphinois, notamment une "Adresse
des curés du diocèse de Vienne...".

Le "Cahier des curés du Dauphiné"
adressé à I'Assemblée nationale au mois
de novembre 1789 expose les doléances,
largement détaillées, des curés. (2) Sur les
500 signataires de ce texte, outre Rey-
mond, on trouve nombre de noms de
curés de la région viennoise : Accarias,
Astier, Tulpin, Mahussier... et Albert.
S'il n'est pas précisé les paroisses dont ces
curés sont titulaires, on peut toutefois le
savoir en comparant avec les noms de prê-
tres présents lors de I'enterrement de J.-
P. Aubrun, curé de Saint-Clair en janvier
1779 et celui de Pierre Clamaron en mai
t782.

Ainsi les curés de Saint-Prim, Chonas ,
Saint-Maurice-l 'Exil, Saint-Alban-du-
Rhône et Saint-Clair signent-i ls ce
"Cahier des curés".

La constitution civile du clergé

En novembre 1789, I'Assemblée consti-
tuante met les biens du clergé à la disposi-
tion de la nation. Les prêtres deviennent,
par le vote de la Constitution civile du
clergé (12 juillet 1790), des fonctionnaires
salariés par I'Etat.

Leurs salaires vont de 12 000 à 50 000
livres pour un évêque, de I 200 à 6 000
livres pour un curé et de 700 à 2 ,l()0 livres
pour les vicaires. (3)

Les curés et évêques entrant en fonction
doivent jurer de rester fidèles à la nation
et au roi et de soutenir la Constitution.
Cette obligation du serment civique est
étendue à tous les prêtres déjà en fonc-
tion, le 27 novembre 1790, sous peine
d'être destitués.

Touchez-là, Monsieur le curë, j'suvuis bett que
vous seriei des nôtres.

Les prêtres, enfants du peuple, vont rejoin-
dre courageusement les rangs des députés
du tiers état, malgré les menaces et les exi-
gences des prélats. Cette attitude sera for-
tement appréciée par le peuple, elle contri-
buera sans nul doute au succàs de la Révo-
lut ion.

Si certains prêtres hésitent, attendant
I'autorisation papale, d'autres prêtent
serment sans le moindre doute. C'est le
cas de Jean-François Albert : "Procès-
verbal de serment. du dimanche dix-
neuvième décembre mil sept cent quatre
vingt-dix, au lieu de Saint-Clair, dans
l'église dudit lieu, à neuf heures du matin.
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LE CLERGE
AVANT LA REVOLUTION

Le clergé se régissait par ses propres
lois, consti tuant ainsi un Etat dans l 'Etat.
l l  était  r iche et puissant ;  ses domaines
couvraient le t iers de la surface du lerr i-
toire et i l  ne payait pas d' impôts. De sur-
croît i l  prélevait des dîmes sur les pro-
duits de toute nature, écrémant le plus
clair de la fortune publique. l l  échappait
aux lois générales du royaume et s'effor-
çai l  d'étendre sa compétence sur les lai-
ques, en quali f iant de péchés et jugeant
comme tels, les crimes et dél i ts. C'est
cette tendance à la théocratie que
s'efforca de briser la Révolut ion.

Serment de Jean-François Albert

Le conseil général de la commune s'est
rendu en corps pour assister à la messe de
paroisse dudit lieu célébrée par M. Albert
curé, pour être présent à la prestation de
son serment civique d'après son væu
exprimé le jour d'hier dans son assemblée
du corps municipal, et de I'arreté pris en
conséquence, Le conseil de la commune
accompagné des gardes nationales, est
entré dans ladite église ayant à sa tête M.
Albert, curé. Chacun a pris sa place pour
ouir la messe et ensuite M. le Curé a fait
un discours pour faire connaître au peu-
ple son dévouement à I'exécution des
décrets de I'Assemblée nationale sanc-
tionnés par le Roy, et son empressement à
la prestation de son serment civique. M.
le Maire a ensuite fait lecture de serment
qu'exige l'article 2l titre 2 des décrets du
?A aott dernier, et M. le Curé lui dit vou-
loir s'y confirmer, ce qui a été fait en pré-
sence du conseil général de la commune et
de tous les fidèles en ces termes : "Je jure
moi curé de Saint-Clair et Saint-Alban-
du-Rhône, en présence du conseil général
de la commune et de tous les fidèles ici
présents de veiller avec soin sur les fidèles
de ma paroisse qui m'a été confiée, d'être
fidèle à la Nation, à la loi et au Roy et de
maintenir de tout mon pouvoir la Consti-
tution décrétée par I'Assemblée nationale
et acceptée par le Roy". Le serment prêté,
M. le Maire fait un discours en ces ter-
mes : "La municipalité voit avec plaisir
un de ses membres, ministre de la reli-
gion, chercher avec empressement les
occasions que lui fournit l'Assemblée
nationale pour renouveler son zèle et son
patriotisme déjà assez connu par le choix
qu'en ont fait les citoyens pour les actions
de tout ce qui émane de nos augustes
réprésentants de la Nation, et vous
citoyens, la municipalité vous invite à
continuer votre respect et soumission
pour un pasteur qui se fera toujours un
devoir de vous donner I'exemple de fidé-
lité et de respect aux décrets de I'Assem-
blée nationale".

Suivent les signatures des membres du
conseil général : "Albert, curé de Saint-
Clair, Boudin, maire, Jean Gounon, Jean
Chaumartin, Chauvet, Favier, Jean
Cotonnet, Marchand, Ogier, Etienne

"Le dégraisseur patriote". Estampe satiri-
que exécutée lors de la suppression des
dîmes ecclésiastiqu€s.

Marthoud, Jean-Baptiste Vincent, Gru-
bis, lieutenant (de la garde nationale),
Montais, capitaine, Antoine Chevallier et
Joubert, secrétaire". (4)

Les curés "jureurs" dans le Viennois

La Constitution civile du clergé est
acceptée sans heurts par les prêtres du
Viennois. Aux Roches, l'abbé Vallory,
prête également serment le 19 décembre
1790 à onze heures du matin. MM. Jean-
Baptiste Germain, curé de Roussillon, et
Barthélémy Labbé son vicaire, Fleury
Puzin curé de Givray, et Philibert Tulpin,
curé de Saint-Maurice-l'Exil prêtent ser-
ment. Dans le district de Vienne, sur 202
prêtres, il y a seulement 35 prêtres non-
jureurs, mais certains prêtent serment
avec des restrictions. A Condrieu, dépar-
tement de Rhône-et-Loire, le curé Bon-
nardel doit quitter sa paroisse fin juin
l79l et se cacher. Il ne réapparaîtra à
Condrieu qu'en 1808. Son remplaçant
nommé à la cure est imposé : "M.
Vertany-Duprat curé, a été installé à la
cure de Condrieu le 23 juin l79l par la
municipalité et la garde nationale étant
sous les armes".  Mousset ,  v ica i re
d'Ampuis est frappé de déportation le 26
août  1791.

Election de l'évêque de Grenoble

La Constitution civile du clergé prévoit
également de faire élire les évêques et les
curés par le peuple, à la majorité des voix,
en remplacement des prêtres réfractaires
(ou non-jureurs). Ainsi le27 février 1791,
en l'église épiscopale de Grenoble, a lieu
l'élection d'un nouvel évêque après le
refus de M. Dulau de prêter serment.

A neuf heures du matin, trois cent
quatre-vingt-deux électeurs députés par
les quatre districts de I'lsère sont pré-
sents : "Ils appartenaient à tous les rangs
de la bourgeoisie et du peuple, à tous les
états, à toutes les religions. Auprès du
procureur venait siéger le plus humble des
municipaux, auprès du juge, le dernier
des commis, à côté de protestants zélés

Jæn-François Albrt curé révolutionnaire

LA CONSTITUTION CIVILE
DU CLERGE

Décrétée par la Const i tuante,  e l le va
détru i re l 'ancien ordre des choses.  El le
va fa i re du prêtre.  un c i toven.  Malheu-
reusement,  le corps du c lergé se scin-
dera en deux f ract ions,  les jureurs,  qui
prêteront  serment.  et  les réfractai res oui
at t iseront  le feu de la guerre c iv i le.  Les
at taches avec Rome sont  romoues.

quelques prêtres naguère catholiques,
devenus par leur serment les fanatiques
apôtres des doctrines nouvelles...". 15;
Parmi ces prêtres constitutionnels, on
note Grange professeur au collège de
Vienne, Billon curé d'Illins, Gastinet curé
de Seyssuel, Berton curé de Reventin et
Albert curé de Saint-Clair. Jean-François
Alben étonne par son zèle révolution-
naire ! Après le serment demandé aux
électeurs, le vote donne Joseph Pouchot
curé de Saint-Ferjus en ballotage avec
Mgr du Tillet, ancien évêque d'Orange.

L'assemblée électorale se réunit à nou-
veau le l"' mars, le résultat est analogue
mais au 3" tour de scrutin, la majorité va à
M. Pouchot (sur 376 votants, i l  obtient
227 voix). Il est sacré premier évêque
constitutionnel de I'Isère, par Lamou-
rette, nouvel évêque de Rhône-et-Loire.
M. Berton, curé de Reventin, est élu en
février 1791, vicaire épiscopal. Le l8 sep-
tembre, M. Boulu, vicaire de Champier,
est élu à Reventin pour remplacer Berton.

En 1792, après le décès de M. Pouchot
(le 7 septembre), ç'est Henri Reymond
qui est élu, le 17 novembre, évêque de
I'Isère.

L'installation des juges du tribunal

Jean-François Alben assiste le l0 jan-
vier l79l à I ' installation des juges du tri-
bunal de district de Vienne. Il est le repré-
sentant avec Boudin, maire de Saint-
Clair, et MM. Richardin, Bruyas, Gautier
et These, du canton de Chonas. Ils se ren-
dent en cortège, accompagnés de la garde
nationale de Vienne, de la musique et des
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tambours, avec la municipalité viennoise,
à l'église Saint-André-le-Bas, de Vienne
pour y entendre la messe du Saint-Esprit.
Puis, toujours dans le même ordre, ils
vont à la maison de ville pour assister à la
prestation de serment des juges nommés :
MM. Almeras. Baudrand et Pra avec
MM. Villard et Comberousse suppléants
et M. Ronin commissaire du roi près le
tribunal.

A I'issue de la séance "M. le Maire de
Vienne. à la tête du conseil de la com-
rnun€r â remercié les officiers municipaux
des cantons de I'intérêt qu'ils avaient pris
à cette cérémonie dont leur présence a
augmenté l'éclat et la pompe". 16;

Curé et officier municipal

Mais .Jean-François participe aussi,
bien sûr, à la vie municipale de "Saint-
Clair et Les Roches". Ainsi, lorsque l'état
civil passe aux municipalités (loi du 20
septembre 1792), on relève dans les regis-
tres : "Nous, Etienne Ramay, maire de la
commune de Saint-Clair et Les Roches,

\r
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sur la réquisition du procureur de la com-
mune et en vertu de la loi du 20 septem-
bre, dernier art. lc'du titre 6, avons clos
et arrêté le présent registre que nous
avons signé avec le procureur de la com-
mune et le secrétaire, ce jour troisième
décembre mil sept cent quatre-vingt-
douze, I'an premier de la République.
Etienne Ramay, maire. Armand Viallet
procureur de la commune, Joubert, secré-
taire...". Et quelques jours après, à la fin
des actes.,. par devant moi, Jean-
François Albert curé et officier public de
Saint-Clair dans le lieu où la municipalité
tient ses séances... (17 janvier 1793), ou
encore ".... Jean-François Albert, mem-
bre du conseil général de la commune de
Saint-Clair et Les Roches, élu le quatre
décembre mil sept cent quatre-vingt-
douze pour dresser les actes destinés à
constater les naissances, mariages et décès
des citoyens" (1"'février 1793). (7)

Le "jeudi dix-sept janvier mil sept cent
quatre-vingt-treize, I'an second de la
République", jour de la déclaration de
naissance de Jean-Marie Piaton, Jean-
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François Albert est accompagné de
"Joseph Albert, maire à Miribel, âgé de
trente-deux ans.., ". Il s'agit d'un frère
du curé Albert, né le 26 avril 1761. Lui
aussi est engagé dans la Révolution. On le
retrouve juge de paix du canton de Mont-
miral en I'an VII. Marié à Reine Burais, il
décède au village de sa naissance le l"'
novembre 1834.

Mais quelquefois J.-F. Albert s'absente
et c'est le maire qui tient les registres. Peu
à peu "le curé Jean-François Albert"
s'éloigne de sa vocation première de prê-
tre : il signe "Jean-François Albert,
citoyen de Clair" (30 nivose an II). Mais
sous la Terreur, il semble que notre
homme ne soit plus chargé de l'état civil
car on note le 18 germinal an II "Pierre
Chauvet, citoyen domicilié à Clair-du-
Rhône, membre du conseil général de la
commune des Roches et Clair-du-Rhône,
département de I'Isère, élu le douze ger-
minal an deux de la République française
indivisible et démocratique pour rédiger
les actes.... " 17;

La déchristianisation

A cette époque, la déchristianisation est
à I'ordre du jour et "Saint-Clair devient
Clair-du-Rhône", le peage de Roussillon
se nomme alors "Franc-Passage" et
'  'Saint  -  J  ean-de-Bournay '  '  s 'appel le
"Toile-à-voiles" à cause de sa principale
industrie, "Saint-Ferjus" près de Greno-
ble devient "La Tronche"...

Jean-François Albert ne semble pas
s'émouvoir, lorsque les habitants de
Saint-Clair "le décadi l0 frimaire an II"
(29 novembre 1793) saccagent l'église du
lieu : le 30 brumaire an II (20 novembre
1793) a lieu à Vienne "La fête de la
libené". Un grand rassemblement est
organisé, les tribuns prennent la parole et
I'ardeur de la foule aidant, le peuple sème
le désordre dans les églises de la ville et les
pille.

Dans le district de Vienne, "le premier
décadi suivant", à Anjou, une manifesta-
tion du même genre est organisée. Les
titres nobiliaux sont brûlés sur la place
publique, les terriers des seigneurs
détruits et le confessionnal rejoint les par-
chemins au brasier. Dans la foule pré-

Cette nrascarade, fornÉe de gens du peuple habillés d6 vêternents sacerdotaux, est une
parodie des processions religieuses. Cette aquarelle a été ré8lisée à l'époque de la déchristia-
nisation.

- !
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sente, les curés constitutionnels ne sont
pas les derniers à applaudir à ces exploits.

"Le même jour, le fanatisme recevait
de semblables coups dans les paroisses de
Saint-Clair et des Roches. Le peuple éga-
lement assemblé se livrait à toutes les
impulsions de la philosophie en détruisant
tous les signes du fanatisme et en livrant
aux flammes les vains titres de la féoda-
lité. Les mêmes transports d'allégresse
enivraient tous les cæurs. Un repas civi-
que fut offert à la vieillesse et à I'indi-
gence et une danse villageoise mit fin à
cette fête". 18;

Le révolutionnaire

Quelques mois plus tard, le l0 floréal
an lI (29 avril 1794), le citoyen Jean-
François Albert tient la place de secrétaire
"et ayant prêté serment de maintenir de
tout son pouvoir la république une, indi-
visible et démocratique, l'égalité, la
liberté et de remplir fidèlement les fonc-
tions de sa place, il a prit place au
bureau". (9) Il est alors secrétaire, chargé
de rédiger le procès-verbal de I'assemblée
des "citoyens de la commune des Roches
et Clair-du-Rhône... au temple de la rai-
son aux Roches. .. à I'effet de procéder au
partage du bois communal appartenant à
cette commune, en conformité à la loi
dul0 ju in 1793. . . " .  (9)

ll obtient son "certificat de civisme"
du Comité de surveillance révolutionnaire
de la commune le cinq fructidor anll (22
août 1794) : "Egalité - liberté - certifi-
cat de civisme - Nous, officiers munici-
paux et notables composant le conseil
général de la commune des Roches-Clair-
du-Rhône, canton de Chonas, district de
Vienne, département de I'Izère, certifions
que le citoyen Jean-François Albert,
domicilié de cette commune, secrétaire
adjoint du conseil général et natif de Miri-
bel, , département de la Drôme, âgé de
quarante ans, taille de cinq pieds, trois
pouces, six lignes, cheveux et sourcils châ-
tains, yeux gris bleux, nez épaté, bouche
moyenne, menton rond, barbe châtain,
front découvert, visage rond et grave, est
ami de la Révolution, patriote reconnu,
dévoué pour la chose publique, en témoin
de quoi nous lui avons délivré le présent
cenificat de civisme que nous avons
signé, le présent avec le secrétaire qui a
fait apposer le cachet de cette commune.
Fait en séance publique ce jourd'hui
vingt-cinq thermidor, deuxième année de
la république, une, indivisible (12 août'
1794). Etienne Ramay maire, Grubis,
Valin, Montez officiers municipaux, Bou-
din aîné, Pierre Henry, Marchand,
Cadier, Louis Martel, Brondelle, nota-
bles, Joubert secrétaire".

Plus bas, on lit ceci : "Vu. vérifié et
approuvé par les membres du Comité de
surveillance des Roches et Clair-du-
Rhône, ci-devant Saint-Clair, le cinq
fructidor I'an deux de la République fran-
çaise, une, indivisible et démocratique.
Jean Gay président, Jean Conon, Faure,
R o b i n ,  J e a n - B a p t i s t e  V i n c e n t
secrétaire" ; texte frappé du cachet du
comité. Au recto, en note marginale ,,Vu,
vérifié et approuvé par les administrateurs
du district de Vienne, le 8c fructidor 2c
année Rep. Fr. Une et Indiv. Magnin,
Bertrand, Gautier, Boissat secrétaire".
û0)
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Le curé devient maire

Preuve du patriotisme de Jean-François
Albert, au plus fort de la Terreur, il con-
serve sa charge dans la municipalité de
Saint-Clair et Les Roches. Après le 9 ther-
midor, i l  garde ce poste jusqu'en juin
1795. Mais le 12 fructidor an IV (29 août
I 796), témoin pour un acte de naissance à
Saint-Clair, il est qualifié d'agriculteur.
A-t-il abandonné tout engagement muni-
cipal ?

Après 1796 il retourne dans son village
natal. Il remplace son frère Joseph
comme maire de la commune ; un acte du
20 vendémiaire an IX (12 octobre 1800)
I'atteste.

Jean-François Albert termine sa vie
comme maire : "Maire de Miribel.
Arrondissement de Valence. Du dix-
huitième jour du mois de prairial an dix
de la République française" (18 juin
1802). "Acte de décès de Jean-François
Albert, maire de la commune de Miribel,
décédé le dix-huit prairial an dix, à sepr
heures du soir, âgé de quarante-neuf ans,
né à Miribel, département de la Drôme, y
demeurant, célibataire, f i ls de Jean
Alben et de Françoise Rousset. Sur la
déclaration à moi faite par le citoyen Jean
Deroux marchand de bois domicilié audit
Miribel, voisin et ami du défunt qui a dit
s'être bien assuré de son décès ; et par le
citoyen André Luce, voisin du défunt.
demeurant à Miribel, profession de chan-
fournier, qui a dit être bien sûr de la mort
du défunt. Le premier témoin a signé,
non I'autre pour ne savoir, de ce enquis et
interpellé. Constaté par moi Luzy-
Pellisac fils, adjoint de la commune de

Jæ*Fnnçois Albrt curé révolutionnaire
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Mir ibel ,  fa isanr foncr ion d 'of f ic ier  de
l ' é t a t  c i v i l " .  r t r

Michel  Guironnet
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( l )  Reg i s r res  pa ro i ss i aux  e t  é ta t  c i v i l de  M i r i be l
(Drôme) l?.10-18.1O.
(2)  "Cahier  des curés du Dauphiné".  E 386
archires departementales de I ' lsère.  On l i ra
aussi  l 'arr ic le de Michel  Bernard "Revendica-
r ions er  a:p i rar ions du bas-c lergé dauphinois à
la \e i lL.  de la Révolut ion" (Cahiers d 'h isto i re
n' { - 1956 - pages 327 à 347).
{3)  C)n comparera ut i lement avec "Les rerenus
d 'un  cu ré  de  campagne  au  XV l l l .  r i è c l e "
pages 98 à 105 de mon ou\rage "L Ancien
Reg ime  en  V ienno i s  ( 1650 -1789 ) " .
(J)  "Prestat ion de sermenr -  Cler-sé const i tu-
t ionnel  -  Distr ic t  de Vienne" L I  190.  Archives
de l ' lsère.
(5)  A.M. de Francl ieu "La Persécur ion re l i -
g ieuse dans le déparremenr de I ' lsère" Tome I
(page 92 et suivantes).
(6)  "Les Fêtes nat ionales à Vienne sous la
Révol i r t ion et  le Direcroi re"  par E.-J.  Savigné
(pages 3l  à 58).
(7)  Etat  c iv i l  de Saint-Clai r -du-Rhône ( lsère)
l 789- I 800.
(8)  "Af f iches patr iot iques du dist r icr  de
Vienne" n '44 du 13 f r imaire an I I  (per 901
archives de I ' lsère) .
(9)  "Distr ic t  de Vienne -  Af fa i res communa-
les" L l l95 archives de l ' lsère.
(10) "Cert i f icat  de c iv isme" L 228.  archives de
I ' lsère.

Michel  Guironner est  I 'auteur de deux
ouvrages régionalistes "Sainr-Clair-du-Rhône,
son histo i re"  et  "L 'Ancien Régime dans le
Viennois (1650-1789).  Un ouvrage sur "Ponr-
Evêque :  industr ie et  naissance d 'une com-
mune"cst  en voie d 'achèvement et  sera vendu
par souscrrpt ton.

Cert i f  icat  de
c i v i s m e  d e
Jean-François
Albert.
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LA POMME DE TERRE
ET LES BRETONS

Les pommes de terre de Bretagne sont si connues que I'on pourrait
être tenté de voir en cette province le berceau, en France, de ce precieux
tubercule, dès son arrivée dans notre pays.

On va voir que son
cile.

Tubercules et famines

acclimatation y fut au contraire longue et diffi-

conflit avec les Turcs, où ils durent
absorber le retour d'un million et
demi de réfugiés d'Asie mineure, les
Grecs en firent à contre-cæur leur
ordinaire.

Connue au Pérou, lors de la con-
quête espagnole, sous le nom de
papa,la pomme de terre fut en Espa-
gne patata, puis tartuffi en ltalie.
Passant par la Savoie, de tartouffe,
elle devint cartoufle dont les Ger-
mains firent kartofel et les Slaves
kartochka les Anglo-Saxons s'en
tenant à potatoe.

lit'ûtr!* 6e trfre fihilv

Ce n'est qu'au fur et à mesure que
nous parvenaient les plants de nou-
velles variétés de pommes de terre,
provenant de différentes parties des
Andes et adaptées aux climats nordi-
ques, qu'elle prospéra de la Pologne
aux Iles britanniques et nourrit le
petit peuple : fort à point, puisque la
population de I'Irlande, par exemple,
passa de 2,5 millions en 1700 à 8 en
1840.

Les laborieux débuts de la "treuffe"

Les Bretons s'en tenaient à leur
régime alimentaire mal équilibré,
provoquant parfois des maladies de
carence : pain de seigle ou de méteil,
bouillies et galettes de sarrazin, fèves,
pois, raves et navets, carottes ; les

Au 16" siècle, lorsqu'ils eurent fini
de reprendre en main les derniers ter-
ritoires récemment reconquis sur les
Arabes, les souverains catholiques
espagnols purent tranquillement faire
I'inventaire de ce que contenaient
leurs fabuleuses colonies d'Améri-
que. Les "découvreurs" du Nouveau
Monde y avaient rencontré une quan-
tité de plantes nouvelles qu'ils tentè-
rent d'acclimater chez eux, en
Europe, où I'on souffrait de disette,
due en grande partie à I'augmenta-
tion de population. Parmi celles-ci, le
tabac, sans aucune valeur alimen-
taire, dont I'usage nocif fut combattu
avec vigueur et raison par I'Eglise.
Mais surtout la pomme de terre,
comme lui de la famille des solanées,
avec la belladonne, la mandragore et
la tomate, la "pomme d'amour" des
Italiens, décorative, médicale, au
pouvoir érotique et maléfique !

En 1620, Champlain, remontant le
Saint-Laurent, découvrit le topinam-
bour près des grands lacs canadiens.
Son goût familier d'artichaut le fit
cultiver rapidement en Saintonge.
Difficile à supporter pour certains
intestins délicats, on doit éviter de le
stocker car il fermente rapidement et
provoque des troubles digestifs.
Plante rustique et envahissante, résis-
tante au gel, on I'arrachait au fur et à
mesure des besoins ; ses tiges ser-
vaient de fourrage aux bestiaux et,
sèches, de combustible, comme les
pieds de choux vendéens.

Nous ne connaissions pas en
Europe de végétaux indigènes à
tubercules et comestibles. seulement
la "paupitre", la petite asphodèle,
dont on mangeait les racines noueu-
ses, riches en amidon, lors des gran-
des famines. On la rencontrait dans
les terrains incultes et surpâturés ; les
animaux domestiques ne la consom-
maient pas. Une variété méditerra-
néenne, deux ou trois fois plus
grande, servait à fabriquer des colles
à rel iure et à chaussures. En
1922/1923, pendant leur désastreux

1  5 9 0  L a
pomme do torro
f u t  a p p o r t é e
pour  la  p re-
miàre fois en
Europe par un
n a v i g a t e u r
ang la is  ;  su i -
vant d'âuttss,
elle le fut, soit
en  1563,  soh
seulement en
1623, mais M.
Virey a établi
danr le journal
de pharmacie
( a v r i l  1  8 1  8 l
que l 'honneur
de la priorité
r e v i e n t  a u x
Espagnols qui,
dàs le milieu du
seiziôme siàcle,
a v a i e n t  p l o -
pagé ce prtl-
cieux produit
du sol améri-
cain dans leurs
p o r s s s s i o n s
d'Europe.
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haricots était à peine connus. Ils
déclaraient dédaigneusement : ..Les
treuffes ne sont bonnes que pour les
vaches et les Anglais".

On prétend que ce seraient les Aca-
diens, réfractaires en 1755 au serment
d'allégeance à I'Angleterre, maîtresse
de I'Acadie, province maritime de
I'est canadien depuis le traité
d'Utrech de 1713, qui I'auraient
apportée à Belle-Ile où ils étaient
réfugiés. A cette époque, on la signa-
lait à I'ordinaire des couvents de
Guingamp.

Chacun connaît I'histoire d'An-
toine Parmentier, né à Montdidier
(Somme) le 17 août 1737, pharma-
cien militaire de I'expédition de
Hanovre, prisonnier en Allemagne et
nourri de pommes de terre. Nommé
apothicaire aux Invalides en 1766, il
s'efforça d'en répandre la culture
pendant la disette de 1785. Louis
XVI lui accorda quarante arpents de
sa terre légère des Sablons, à la lisière
nord du Bois de Boulogne, pour une
plantation publicitaire. Au cours
d'une visite officielle, il lui décora
ostensiblement la boutonnière d'une
humble fleur de patate, aimable
image d'Epinal ! Les beaux esprits
du temps se partagèrent en "tubercu-
liens" et "antituberculiens".

Mais la célébrité de Parmentier ne
doit pas faire oublier le comte Nico-
las François de Neufchâteau, poète à
16,ans, procureur général de Saint-
Domingue de 1782 à 1785. Député,
secrétaire puis président de la Légis-
lative (1791/ 1792), ministre de l'Inté-
rieur sous le Directoire et président
du Sénat sous I'Empire, ses fonctions
le firent s'intéresser au noble tuber-
cule qu'il aurait voulu baptiser Par-
mentière, A sa table, le "légume
sacré était servi sous les travestisse-
ments les plus ingénieux". A partir
de 1806, il ne s'occupa plus guère
d'agriculture et publia des traités
d'agronomie. Membre de l'Académie
française, il en mourut doyen le l0
janvier 1828.

La pomme de terre avait figuré
pour la première fois à la table royale
le 24 aoîtt 1781. La reine Marie-
Antoinette I'avait déjà consommée à
la cour impériale de Vienne. Elle
s'intéressait quoi qu'on en dise à la
nourriture de ses sujets, ce qui pour-
rait expliquer son mouvement
d'humeur devant les Parisiens routi-
niers, affamés et révolutionnaires :
"S'ils n'ont pas de pain, qu'ils man-
gent... de la brioche" ; phrase qu'on
lui a tant reprochée.

Plut tôt encore, quelques années
avant le mariage à Nancy de Bruno

de Boisgeslin, président à mortier des
Etats de Bretagne et baron de la
Roche-Bernard (Morbihan) avec
Mademoiselle de Boufflers, fille de la
"Dame de Volupté", maîtresse en
titre de Stanislas, roi déchu de Polo-
gne et beau-père de Louis XV, une
enquête de l75l concluait : "Sa cul-
ture n'est admissible dans l'état que
dans les terrains ne pouvant produire
mieux... pour suppléer à l' insuffi-
sance, mais nuisible à la terre qu'elle
dégraisse. Son rendement est de huit
à neuf pour un... à Baccarat, les pay-
sans ne vivent plus que de pain de sei-
BD€, d'avoine et de pommes de
terre. "

On traversait alors une grave crise
économique. Privés de chevaux par
la guerre, écrasés d'impôts, les Lor-
rains abandonnaient,  faute de
fumier, la culture du blé. L'aire de
production n'était pas stabilisée, elle
reculait quand revenait I'abondance
de grains. C'était un produit de rem-
placement, mal intégré dans la cui-
sine et la gastronomie, seulement la
nourriture des pauvres gens... et des
cochons ! Loin de s'identifier au pro-
grès agricole, son apparition corres-
pondait à la surpopulation et à
I'appauvrissement à I'intérieur de
certaines sociétés rurales.

Parmentier - Le propagateur de la pomme
de terre en France.

M. de Boigeslin possédait à Missil-
lac (,14160) son château familial. Son
régisseur François Goulon, originaire
de Metz, lui adressait un rappon heb-
domadaire lorsqu'il était retenu par
ses charges, à Rennes ou à Paris. Le
22 mai 1781, il I ' informait que son
fermier, I'Anglais Emley, rangeait les
pommes de terre (dont il lui avait fait
sans doute parvenir la semence) dans
l'étable aux bæufs. Avait-il pu con-
vaincre mes ancêtres d'en mettre à la
marmite ? Je n'en ai trouvé nul écho.
Dans la commune limitrophe de
Pont-Château (,f4160) la tentative de
notables et propriétaires terriens, les
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Pelé de Quéral, ne semble pas, à la
même époque, avoir connu de succès.
Leur cousin, le général Grangier dit
de la Ferrière, guillotiné le 8 mai
1794, leur en avait-il rapporté de ses
campagnes et garnisons de I'Est ? De
sa jeunesse passée dans les cuisines
familiales de I'auberge de I'Ecu, dont
il hérita en 1778, il avait dû garder
quelques idées sur les problèmes
d'intendance...

La chronique locale parle aussi
d'un ermite de Campbon (M750),
Julien Château, attiré dans son
enfance par les prédications du bien-
heureux père de Monfon, qui entre-
prit les pèlerinages de Saint-Jacques
de Compostellë et de Rome d'où il
rapporta des plants. Son petit jardin,
autour de la chapelle de Planté dont
il était devenu le gardien, lui assurait
I'essentiel de sa nourriture. Les pay-
sans croyaient encore récemment que
les patates poussaient mieux dans les
champs où il avait I'habitude de faire
la sieste et montraient même une
pierre qui lui avait servi d'oreiller !

De la Révolution à I'Empire

Pendant la Révolution, la dépré-
ciation de I'assignat, I'arrêt du com-
merce maritime et les troubles
sociaux contrarièrent sérieusement le
ravitaillement des villes de l'Ouest.
La Convention, dès 1792, lança une
campagne pour développer la culture
de la pomme de terre. Dans son
Mémoire sur la pomme de terre de
1793, le docteur Lavergne indiquait
qu'avant I'arrivée en Irlande du
tubercule, "ses habitants étaient fai-
bles, maigres, et sujets à beaucoup de
maladies. Depuis, ils sont devenus
une nouvelle espèce d'hommes et
tous les villages sont peuplés de gens
frais, grands et d'une forte constitu-
t ion . "

Il est certain qu'on la cultivait peu
entre Loire et Vilaine en 1790. Elle
était chichement vendue un sou la
livre sur le marché de Guérande
(44350), la moitié du prix du pain de
méteil. La parution du nouveau
calendrier républicain la mit en
vedette : la fête des saints anges gar-
diens devint la "fête de la pomme de
terre", tandis que celle de la Tous-
saint devenait celle des salsifis !
Début mars 1794, un "décret d'inci-
tation" fut transmis aux districts,
sans guère convaincre les Gallos (l)
fermés aux idées nouvelles et p€u
enclins à suivre les directives de la
capitale décidées par des citadins
républicains, pour eux incomçÉtents.
Pourtant, les administrateurs du dis-
trict de Rochefon-en-Terre, dans le
Morbihan, répondaient aux représen-

(l) Bretons du "pays Gallo", francophone.
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tants du Peuple : "Il nous faut une
quantité de semences suffisante, cette
culture étant inconnue dans nos cam-
pagnes; nous te prions de nous en
faire parvenir. En attendant, les ter-
rains destinés à les recevoir vont être
préparés. ' '

La récolte des paysans acquis à la
République fut consommée à contre-
cæur dans les gros bourgs par les sol-
dats, ouvriers et artisans. Pourtant,
en 1796, sur le marché de la Roche-
Bernard, lorsque le pain valait de 60
à 70 francs le kilo, on ne la payait que
200 francs le boisseau de 150 litres,
cinquante fois moins cher ! Pendant
ce temps, dans leurs lettres à leurs
familles, les prêtres du pays, réfrac-
taires au serment et déportés en Espa-
gne, plaignaient le peuple espagnol,
privé de beurre et condamné à man-
ger des patates tous les jours !

La Marine n'était pas en meilleures
dispositions. En 1796, des essais de
conservation à bord des bâtiments où
le menu se composait de fèves vite
charançonnées, les célèbres "gourga-
nes" se soldèrent par un échec. On
peut accuser les commis aux vivres
d'avoir acheté de mauvais produits et
de ne pas les avoir entourés de soins
nécessaires. Pendant cette période, le
service des subsistances fut entre les
mains de trafiquants sans scrupules,
et les révoltes d'équipage contre une
nourriture infecte étaient monnaie
courante.

Dans son Voyoge dans le Finistère
(1795), Cambry écrivait désabusé :
"Que de peine n'a-t-on. pas pour
faire adopter la pomme de terre !"
Elle s'était néanmoins implantée
dans le Sud-Ouest à cette époque, et
la Commission d'agriculture, à
laquelle participaient Parmentier et
Neufchâteau, étudia la sélection des
espèces et I'amélioration de sà cul-
ture. En 1799, un journaliste saluait
"cette plante à qui nous devons en
partie de ne pas être morts de faim".

Dans notre Bretagne misérable et
obstinée, la patate impériale n'eut
guère plus de succès que la patate
républicaine, alors que sa consom-
mation était de 800 grammes par jour
en Moselle en 1801, et de 575 gram-
mes en l8l3 dans le Haut-Rhin. Les
statistiques préfectorales lui assi-
gnaient en terres labourables : 8 9o
en Moselle, 5 à 6 slo en Savoie, 2 à
3 9o dans la Creuse et Ia Haute-
Vienne, I 9o dans la Flandre fran-
çaise, alors que la belge qui exportait
son blé se contentait de,l00 grammes
de pain et s'en servait pour compléter
ses besoins alimentaires. Dans le
Limousin, "le plus petit ménage peut
désormais élever un ou deux
cochons, événement capital dans le
progrès de l'alimentation paysanne,
autrement dépourvue de viande".

L'Angelus du aoir - Bruxelles 188O

Ne faisait-elle pas d'une pierre
deux coups, cette lithographie de
propagande du dessinateur Raffet
montrant Napoléon au bivouac,
acceptant d'un grenadier une pomme
de terre cuisinée sous la cendre:
"Mon empereur, c'est la plus
cuite !" Alors qu'en 1812, à Mar-
seille, quand les vivres se faisaient
rares, le peuple la considérait tou-
jours comme une nourriture à bes-
t iaux . . .

En France privée du sucre des
Antilles, I'Empire encouragea la cul-
ture de la betterave sucrière, et un
essai fut tenté dans le canton de
Paimbæuf où accostaient les voiliers
au retour des Iles. Il en fut de même
dans I'Est pour la pomme de terre. A
Sedan, le filateur Ternaux qui
e m p l o y a i t  p l u s i e u r s  m i l l i e r s
d'ouvriers "perfectionna un procédé
pour la dessication en grand de la
fécule et imagina de combiner le
gruau avec différents ingrédients
p o u r  e n  f a i r e  u n  p o t a g e
économique... .le maigre se vendait
un sou, celui où on avait fait bouillir
des carottes et des épices, deux". Fait
baron par Louis XVIII, ce précurseur
des cantines ouvrières mourut riche
et comblé d'honneurs en 1833.

Dans I'ensemble, le retour des
Bourbons n'apporta aux paysans que
celui des anciens propriétaires noble,
dont les spoliés bénéficiaient du
"milliard des émigrés". Avoir pour
maîtres des bourgeois ou des aristo-
crates ne changeait pas grand'chose !
A Nantes, par contre, fleurissaient
sur les murs de la ville, des inscrip-
tions séditieuses : "Vive Napoléon et
m... pour Louis XVIII, mangeur de
patates". Les marins bonapartistes,
menacés d'être licenciés ou réduits à

la demi-solde et obligés de porter la
cocarde blanche, en mettaient une
rondelle à leur chapeau ; elle blan-
chissait en séchant. Bientôt l'Alma-
nach du Pauvre Dioble enseigna aux
Français "l'art de dîner à peu de frais
de haricots, châtaignes et pommes de
terre arrosées de cidre".

Le 18 juillet l8l9 débarquaient à
Paimbæuf, de la frégate La Revan-
che prètée par le roi, 57 trappistes
venant d'Angleterre et conduits par
leur supérieur Dom Antoine (Charles
Saulnier de Beauregard) qui s'y était
réfugié après avoir refusé le serment
de la Constitution civile du clergé en
1791. Il avait racheté la vieille abbaye
des Bernardins de Melleray, à 40
kilomètres à l'ouest de Nantes. Agro-
nome averti, il comptait la remettre
en état pour entretenir une important
communauté religieuse. De 200 hec-
tares, à I'origine, de terres aux trois
quarts en friches, à la suite de diver-
ses acquisitions, elle atteignit 400 en
quelques années, tandis que les effec-
tifs des moines triplaient. Ils étaient
192 en 1829.

Dans ce canton, le plus aride et le
plus déshérité de Loire-Inférieure, les
religieux s'attaquèrent au défrichage
des landes et à la mise en culture
d'espèces peu connues de la paysan-
nerie locale : trèfle, betteraves, ruta-
bagas originaires de Suède "qui ont
I'avantage de venir de bonne heure
au printemps, joint à celui d'un goût
exquis" (sic). Autre culture en hon-
neur à Melleray, la pomme de terre
dite d'Irlande, "providence du riche
et du pauvre. Elle est buttée et sarclée
à plusieurs reprises. Sa récolte abon-
dante enrichit et varie la nourriture
des hommes et des animaux domesti-
ques dans une région où l'on en cul-
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tive encore peu". Elle ouvrait un
assolement de sept années, bénéfi-
ciant généreusement d'engrais et de
labours profonds.

"Le Père abbé... dispose d'une
main-d'æuvre de plus en plus nom-
breuse, docile, consciencieuse par
essence et, qui plus est, à bon mar-
ché, la vie monastique reduisant à
peu de chose le coût d'unejournée de
travail : guère plus de quarante centi-
mes par jour (estimation du préfet
Villeneuve-Bargemont). Les religieux
du chæur, voués surtout à la prière,
fournissent toutefois chaque jour,
quatre heures de travail manuel. Le
régime est d'une sévère frugalité pour
tous : en été, un repas et une colla-
tion ; du 14 septembre jusqu'à
Pâques : un repas seulement, reculé
jusqu'à 16 heures pendant le carême.
Légumes et laitages seulement,
jamais de viande."

Le roi-citoyen et la pomme de terre

Curieusement, la pomme de terre
fut rapidement adoptée après une
brutale et inattendue arrivée au pou-
voir de Louis-Philippe ; prospérant,
pourrait-on dire sur le terreau de
I'ancien régime de droit divin, elle
participa à la révolution agricole et
sociale qui transforma paysage et
société, figés chez nous depuis des
siècles. La tentative de soulèvement
des campagnes par la duchesse de
Berry en 1832 se solda par un échec ;
la population, par lassitude et intérêt,
préféra encore le changement à
I'aventure.

C'est sous le règne du "roi-
citoyen", si raillé à droite comme à
gauche, que s'éveillèrent enfin nos
campagnes. Le mouvement fut bien
long à atteindre les couches profon-
des de la paysannerie : "Si tu fais
comme ton voisin, tu ne feras ni mal
ni bien". La routine était, bien sou-
vênt, moins une passivité de I'esprit
que le manque d'argent qui ne per-
met pas d'acquérir matériel, races de
bétail nouvelles et semences plus per-
formantes. Les routes départementa-
les rénovées autorisèrent une circula-
tion rapide des marchandises ; le
canal de Nantes à Brest, en partie'
ouvert, apporta la chaux angevine
nécessaire à I'amendement des terres
acides et à la construction de solides
maisons de pierres couvertes d'ardoi-
ses, mieux à I'abri des incendies si
fréquents avec les toits de chaume.

Les communes rurales, aux trop
modestes revenus, ne pouvaient
entretenir leurs bâtiments publics et
leurs chemins, sans parler d'en créer
d'autres. Elles se résignèrent à vendre
les anciens biens des seigneurs, les
communaux, oti tout un chacun pou-

b pmnc & tto

vait faire paître ses bêtes, et le plus qu'ils connaissaient et pratiquaient
pauvre, survivre dans les périodes de depuis longtemps.
disette. Ils furent accaparés par les Le prince de Joinville n'oublie pas
propriétaires locaux alliés aux bour- dans ses mémoires que son père la
geois nantais. Pour un faible investis- cultivait dans le jardin de leur pro-
sement ceux-ci réalisèrent de confor- priété de Neuilly-sur-Seine, pendant
tables profits : les landes achetées que Mgr de Guérines, évêque de Nan-
200 francs I'hectare en 1840, en tes, n'en consommait pas. Ses comp-
valaient, mises en valeur, 1200 une tes de table pour les années 1828 et
trentaine d'années plus tard. 1829 en font foi.

Ce qui n'était qu'une vaste étendue Dix ans plus tard, elle n'était plus
déserte entre Blain et Nantes, avec une nouveauté dans le diocèse :
seulement une ferme à l'emplacement "Le Briéron vit durement, il se
du bourg actuel, est maintenant la contente de lait caillé, de lard et de
commune Notre-Dame-des-Landes pommesdeterre."
(44130). Plus à I'ouest, celle de Mis- "Le cultivateur (de la région de
sillac était constituée par un tiers de Châteaubriant) est pauvre, il se nour-
bois et marais, un tiers de terres rit principalement d'avoine, de blé
incultes et un tiers de cultures. noir et de pommes de terre qu'on pré-
Devant I'hostilité des paroissiens spo- fère en bouillie à I'eau ou au lait."
liés de leurs "communs", les nou-
veaux possédants durent parfois faire
appel, pour les défricher, à des
colons étrangers à la contrée.

Certains, comme mes anciens,
venaient de la Vendée nantaise. A
Frossay (4230), ils avaient connu les
Colonnes infernales. "Ventrachoux"
mal accueillis et longtemps tenus à
l'écart, ils avaient la mentalité du
pionnier traçant son sillon dans la
terre vierge. Installés sur des lots de
30 à 40 hectares, paisibles, obstinés,
ouverts à une agriculture moderne
enseignée depuis 1849 à la ferme-
éco le  de  Sa in t -G i ldas-des-Bo is
(M530), ils apportèrent, avec un sang
nouveau, de nouvelles habitudes,
leur profonde foi vendéenne, et un
refus complet pour tout ce qui tou-
chait à la République.

En 1842 à Missillac, sur 22 maria-
ges, plus du quart ont au moins un
conjoint "hors venu" ; une mariée
est luxembourgeoise, deux viennent
de la région de Luçon et cinq de
I 'a r rond issement  de  Pa imbæuf
(Saint-Père-en-Retz, Saint-Viaud,
Frossay, Chauvé). Parallèlement à
I'exode rural, les négociants, artisans
et boutiquiers de ce port encore rela-
tivement prospère, prirent place dans
le Saint-Nazaire qui creusait son bas-
sin.

Curieuse tribu que ces Hilbert
luxembourgeois, installés à la ferme
de la Belle Lande, au nord de la
paroisse, le long de la forêt de la Bre-
tesche, sur les 4O hectares de landes
communales achetées en 1825 par
Formont, châtelain et conseiller
d'Etat, qui calma la colère des frai-
riens de Coëtquen en offrant un
orgue à l'église ! Son patriarche ne
renia jamais sa foi protestante, mal-
gré les séductions et pressions des
curés, et même de l'évêque de Nantes
qui lui rendit visite lors d'une confir-
mation, ce qui mérite d'être relaté. Il
paraît certain qu'on les fit venir de si
loin pour cultiver la pomme de terre

La catastrophe

En 1844, un mal qui faisait régner
la terreur apparut en Lorrainêq le
mildiou, champignon microscopique
qui ravageait les cultures : le feuillage
noircissait, puis se desséchait et les
tubercules pourrissaient. Il dévasta
I'Europe du Nord et I'Irlande, d'où
un peuple misérable s'expatria en
masse vers I'Australie et les Etats-
Unis, laissant sur le vieux continent
un million de morts de faim, la der-
nière grande famine de I'histoire de
I'Europe.

Ler mangeurs de
pommos do torro
(troisiàme versionl
- liluenen, avril-mai
1  885.
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En 1845, la récolte fut nulle dans le
Finistère. Le fléau parut surnaturel :
"Les feuil les devenaient noires
comme du charbon et répandaient
une odeur rappelant (sic) celle des
corps brûlant en enfer".

UN CHAT DIABOLIQUE
GRILLE LES PATATES,.
Le bulletin de la Société archéologique
du Finistère de 1 963 nous rapporte une
légende populaire de l 'époque :
"Un sorcier du Finistère était allé à la
Foire du diable à Gourin (5611O), et en
avait ramené un chat noir pour l'assister
dans ses activités. Un prêtre vint I'exor-
ciser. ll réussit à faire fuir la bête qui était
le diable, mais qui lâcha un pet si  fort
qu'il renversa le curé et noircit toutes les
feui l les des patates de la région".

Le barde Yan ar guen (Jean le
Blanc) le mit en chanson, I'attribuant
à I'impiété des hommes qui avaient
attiré le châtiment céleste. La popula-
tion vit dans Ia "maladie noire", la
main du diable. Les riches accusèrent
les valets de ferme d'avoir attiré Ia
colère divine par leurs plaintes car,
comme pour le saumon en saison, ils
devaient consommer de la variété
"grosse rouge", jusqu'à trois fois
par jour, comme les cochons !

Le 19 septembre 1846, deux ber-
gers dauphinois, Maximin et Rosalie,
ramenant leurs troupeaux, virent
apparaître vers trois heures de
I'après-midi, une grande dame, res-
plendissante et vêtue de blanc (Notre

Dame de la Salette) qui se plaignit en
patois : "On travaille le dimanche,
déserte les églises, blasphème, aban-
donne les prières. Si on ne se reprend
pas, le blé tombera en poussière, les
raisins pourriront, les noix se gâte-
ront et la famine fera périr les enfants
de moins de sept ans, c'est pourquoi
la prochaine récolte de pommes de
terre sera pourrie. Si les hommes se
convertissent, les pierres et les
rochers se couvriront de blé, et les
patates seront ensemencées par la
terre (sans avoir à les replanter). Eh
bien, mes enfants, vous ferez passer
mon message à tout mon peuple."

Mgr de Hercé avait fait quêter
pour les "affamés d'Irlande", lors-
que M. Ménard, vicaire de Basse-
Goulaine, ennemi de la royauté
orléaniste, tonna du haut de sa
chaire : "Le grain de la récolte pro-
chaine tombera en poussière, et les
pommes de terre seront toutes mau-
vaises".

Dans une lettre du 23 mai 1847, le
préfet Chaper se plaignit au prélat
des propos déplorables du prophète
de malheur "à une époque où les
denrées sont rares et chères et où l'on
craint pour les moissons futures".

Discrètement, de nouvelles variétés
résistantes à la maladie venaient
prendre la relève. Le saint Curé d'Ars
pouvait à nouveau cuire sa pleine
marmite de papates qui lui suffisait
pour toute la semaine et où il devait
puiser sa foi sans concession. Après
une bonne récolte de céréales, la
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disette s'estompait en Bretagne. A
Nantes, où persistaient le chômage et
la misère, on voyait arriver la fin du
"pain rouge", fait d'un mélange ina-
vouable de farines. Lg voie du che-
min de fer de Paris arrivait aux por-
tes de la ville. Victor Hugo jouait les
visionnaires : "En voyant les cons-
ciences qui se dégradent, I'argent qui
règnent, la corruption qui s'étend, les
positions les plus hautes envahies par
les passions les plus basses, en voyant
la misère des temps présents, je songe
aux grandes choses du temps passé et
je suis tenté de dire... parlons un peu
de I'Empereur, cela nous fera du
bien".

Ces fortes paroles n'avaient pas
empêché le grand homme d'acheter,
I'année précédente, un remplaçant
pour son fils Charles appelé au ser-
vice militaire ; il I 'avait payé
I 100 francs.

Dans I'effervescence de la révolu-
tion de 1848, apparut à Paris I'abbé
Chatel qui disait la messe dans un
ancien bazar de la rue de Cléry. Il
prophétisait le mariage des prêtres,
honorait Confucius, le banquier
Lafitte et... Parmentier ! (2)

La première décision de la républi-
que retrouvée fut d'instituer le suf-
frage universel; ce n'était que jus-
tice, mais guère réaliste avec une
majorité d'électeurs illettrés. L'évê-
que de Nantes recommandait au
clergé "d'éviter avec un soin extrême
tout ce qui pourrait donner lieu au
moindre conflit avec les autorités",
tout en contrôlant la situation dans
les paroisses rurales :

"Nous sommes partis ensemble,
prêtres et laïcs, au nombre de 260,
sur deux lignes, ayant à notre tête
notre beau drape4u nouvellement
béni. Nous sommes restés à Gué-
rande trois heures sans nous séparer,
de peur qu'il y eût des défections."
(Surget, curé de Saillé - 44350)

"Je suis entré à Guérande à côté
du maire, suivi par tous les électeurs
qui librement et sans contrainte ont
voté comme un seul homme (Biré,
curé de Saint-Molf - 44350)

"C'est la fusion des Royalistes et
du Clergé qui triomphe. Ce sont les
prêtres qui ont voté autant de fois
qu'il y avait de paysans sous leurs
ordres. Tous ont déposé la liste que
les curés leur ont remise. " (Le Natio-
nol de I'Ouest, 25 avril 1848)

Comme elle s'était ralliée au début
du siècle à Bonaparte qui lui appor-
tait la sécurité matérielle et un rem-
part contre I'idéologie républicaine,
I'Eglise encouragea le vote pour son
neveu, le prince Louis-Napoléon
Bonaparte, élu président de la Répu-
blique le l0 décembre 1848. Avec
(2) Sur I'Eglise de France de I'abbé Chatel, lire
Govroche no ?A
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derrière lui la grande majorité de la
population, il prit rapidement le pou-
voir en main. Les possédants étaient
rassurés, il saurait mater les "parta-
geux". La République eut quand
même le temps de voter le 30 octobre
une loi sur l'enseignement agricole,
créant un institut national agronomi-
que et une école professionnelle dans
chaque département. En Loire-
Inférieure, ce fut un Alsacien, Jules
Reiffel (1806/1888) natif de Barr
(67140) qui fonda à Nozay (4/l7O)
l 'école d'agr icul ture de Grand-
Jouan. Ce n'était pas un luxe, si on
en croit les rapports de l'époque :

"Le paysan est ignorant, il fau-
drait que I'intelligence fut excitée
pour faire de I'agriculture une indus-
tr ie scient i f ique au l ieu d'une
manæuvre purement routinière. "
(Eriau, sous-préfet de Château-
briant)

"Le cultivateur ne sachant pas lire
est souvent trompé. La tourbe, ven-
due sous le nom de "noir de Brière",
est une marchandise inerte ne conte-
nant aucun élément fertilisant mais
passe pour du "noir" de raffinerie
(de sucre)." (Neveu-Derotrie, direc-
teur départemental de I'Agriculture
de Loire-Inférieure)

Impatients -de voir leurs biens mis
en valeur, les propriétaires se mon-
traient arrangeants lors du défri-
chage ; la discussion se faisait âpre à
l'établissement du bail. Certains
c o l o n s  r e n â c l a i e n t  d e v a n t  l e
métayage avec le patron sur le dos,
contrôlant leurs faits et gestes. Ils
préféraient la location "à prix
d'argent", ou sinon, repartaient
défricher ailleurs. Les jeunes accep-
taient mal la sujétion et lorgnaient
déjà vers le mirage de la ville. En
1850, l ' industrie nantaise produisait
ses premières batteuses mécaniques et
le manège à cheval,  premier
"moteur" agricole pouvant I'entraî-
ner. Vint aussi le tarare pour ventiler
et trier les céréales battues.

A partir de 1840, I'assolement
triennal se mit en place : choux, sar-
razin, pommes de terre - blé, seigle
ou avoine - jachère. Avec les rende-
ments suivants : froment 16,5 hl, sei-
gle l3hl, avoine 14 hl, sarrazin 14 hl à
I'hectare.

En 1830, dans le département de
Loire-inférieure, il était cultivé
l0 234 ha en pommes de terre. En
1845, à cause du mildiou, elles ne
couvraient plus que 7 902 ha, pour
atteindre l5 000 ha en 1871.

Qugnd les patates "enchaînent"
le cochon

Les nouvelles variétés résistantes
au mildiou, multipliées et distribuées

par les ferrqes-écoles firent merveille
dans les terres noires, légères et bien
fumées. Mon grand-père qui radotait
au soir de sa vie prétendait que les
bonnes années elles faisaient éclater
le sillon !

Plus besoin de laisser divaguer "le
cochon de Bretagne, en ce temps-là
d'aspect assez sauvage, haut sur pat-
tes, le poil dur et épais, le groin
allongé et ses grandes oreilles lui
cachant les yeux. Très fécond, les
portées dépassant la dizaine, cet ani-
mal qui vit librement tout le jour est
la richesse du pauvre, sa viande est la
seule qui figure à sa table, celle du
bæuf ne s'y voit qu'exceptionnelle-
ment."

L'élevage et l'engraissement du
porc devinrent une activité des plus
rentables. Et saint Antoine, son pro-
tecteur, fut le plus vénéré dans les
paroisses rurales après la Vierge.
L'ermite égyptien mort dans le désert
à 105 ans était fêté le 17 janvier.
Représenté avec un cochon comme
compagnon, symbole de la tentation
et de la lubricité, il était le patron des
charcutiers et des fossoyeurs et avait
poussé la perfection à ne s'approvi-
sionner en pain que tous les six mois
et à éviter de se baigner pendant vingt
ans. Il était judicieux, en venant à la
foire, de verser son obole dans le
tronc fixé à sa statue ou à son autel
pour obtenir la protection des portées
de jeunes et vendre avec profit.

Avant la Révolution, le "cochon
de Saint-Antoine" déambulait dans
les bourgs, clochette au cou. Les
ménagères lui jetaient leurs détritus
de cuisine ; gras, il était immolé pour
les pauvres de I'hôpital.

"A la Saint-Antoine, les jours
croissent du repas d'un moine."

"Saint-Antoine sec et beau remplit
cuves et tonneaux."

Après 1850, plus jamais le charnier
ne resta vide. A la rigueur, dans les
familles nombreuses, on sacrifiait
une truie de réforme, énorme et sou-
vent coriace. Le lard salé assurait
I'ordinaire, cuit dans la soupe aux
choux, rutabagas et patates. Mieux
nourris, nos pères subirent leur der-
nière épidémie de choléra en
1832/1835. La dysenterie, due à la
sous-alimentation autant qu'au man-
que d'hygiène, à la promiscuité et à la
contagion s'est montrée plus discrète
après 1850. La population rurale
croissait rapidement et régullère-
ment, Missillac enregisrra en 185 I le
plus fort nombre de naissances du
s ièc le :  137.

La campagne de Crimée vint
démentir  le rassurant slogan :
"L'Empire, c'est la paix". Nos gen-
tilshommes campagnards se formè-
rent en Zouaves pontificaux pour
voler au secours du Saint Père

b pnrme da tern ot l8 BtctonE

menacé par le mouvement d'unité
italienne. Mgr Dupanloup, grand
patron de I'Enseignement, donnait
son avis autorisé sur les nouveaux
programmes scolaires : "L'étude des
mathématiques, en comprimant la
sensibilité et I' imagination, rend
quelquefois I'explosion des passions
terrible." (De la haute éducation
intellectuelle, 1855)

La guerre de 70 et les folies impé-
riales oubliées, un nouveau pas fut
franchi dans la technique agricole ;
on atteignit des rendements de sept
tonnes à I'hectare alors, il est vrai,
que les Allemands en obtenaient le
triple grâce à des fumures judicieu-
ses. L'araire avait disparu, remplacé
par la charrue Dombasle à avant-
train ; faucheuses, faneuses, râteleu-
ses mettaient au chômage les journa-
liers. Nos filles placées à Nantes
gagnaient dix sous par jour; leurs
patronnes affil iées à l'æuvre de
Sainte-Elisabeth prirent I'engage-
ment de leur en donner quinze... Il ne
restait plus au petit peuple des cam-
pagnes bretonnes qu'à aller grossir
les banlieues urbaines pour y vivre et
travailler dans des conditions qui
furent la honte du 19" siècle. Ceux
qui pouvaient encore rester recon-
naissaient loyalement la valeur du
tubercule : "Quand des patates il y
aura, paysan s'en sauvera".

Un célèbre tableau de Van Gogh,
Les Mangeurs de pommes de terre,
montre la misère des populations fla-
mandes. Plus célèbre encore sans
doute, l 'Angélus de Millet représente
un couple de paysans que la prière du
soir interrompt dans I'arrachage des
pommes de terre. En fond de décor,
l 'égl ise de Chai l l l -en-Bière, près de
Barbizon, en Seine-et-\{arne. Ce
paysage a depuis bien changé: dans
les champs s'élèrent aujourd'hui les
derricks des sociétés pétrolières...

M. PERRAIS

Pour en sevoir plus :

Historique de Saint-Nazoire, F.
Gueri f f  .

Le diocèse de Nantes sous la
monarchie censitaire, M. Faugeras

Le diocèse de Nantes sous le
Second Empire, M. Launay

Le diocèse de Vannes au 19" siècle,
1800/ 1830, C. Langlois

Histoire de la Bretagne de 1789 à
1914, Skol Vreizh

Histoire de la Roche-Bernard H.
Lebreton

Dictionnaire historique et géogra:-
phique de Bretagne,185J, OGEE

Archives départementales du Mor-
bihan et de la Loire-Atlantique.
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des livres

Education nouvelle :  quel le histoire !
Hugues Lethierry, éditions Subervie,
237 pages.

Dans la mouvance des méthodes péda-
gog iques  d i tes  "op t im is tes" ,  le  CFEN
-  G r o u p e  f r a n ç a i s  d ' é d u c a t i o n
nouvelle - cherche à la fois les moyens
de lutter par des pédagogies "nouvelles"
contre l 'échec scolaire et de convaincre
des enseignants, confrontés chaque jour à
la dif f iculté de se faire enrendre par les
"cancres", que tous les enfants sont
capables de réussir à l 'école.

Le mouvement n'est pas né de la der-
nière pluie. Hugues Lethierry en retrace
I 'histoire depuis la fondation en 1899 du
Bureau international pour l 'éducation
nouvelle. On pourrait  sans doute remon-
ter encore plus loin, à l 'école de lasnaia
Poliana fondée en 1859 par Tolstoi,  mais
où s'arrêterait-on ? Chez les Grecs ?
Chez les Gaulois ? L'école el le-même
n'est-el le pas génératr ice d'échec sco-
laire ? La gageure de ces pédagogues opri-
mistes est de vouloir que tous les enfants
s'épanouissent au sein même de I ' inst i tu-
t ion, en laquelle i ls ont une foi immense.

En 1921, à Calais, naît la Ligue interna-
l ionale pour l 'éducation nouvelle. Puis, à
la suite de divergences avec les principes
énoncés par la l igue internationale, sera
créé, en 1929,le Groupe français d'éduca-
tron nouvelle, "dans une optique idéa-
l iste, voulant régénérer I 'humanité par
l 'éducation". Après la Première Guerre
mondiale, la paix est une des préoccupa-
rions majeures de ses adhérents, persua-
Jc;. du rôle essentiel que jouera l 'éduca-
trr)n dans la créal ion d'un être supérieur.
(. . .1 l l  arâit  semblé alors que pour assurer
au monde un avenir de paix, r ien ne pou-
vait être plus eff icace que de développer
dans les jeunes généralions le respect de la
personne humaine par une éducation
appropriée.

Rêveurs  ?  ldea l i : re :  ' l  Sans  doute .  Ma is
ne faut- i l  pas dcs poètes, des utopistes
pour  fa i re  len temenl  é ro luer  le  monde ?
De rencont res  en  co l loquc '  in te rna t io -
naux, bousculés par les remous de I 'his-
to i re  e t  de  la  po l i r ique ,  des  hommes onr
consacré des années, r 'oire leur vie
entière, à tenter d'apporrer des réponses
aux ques t ions  qu i  se  posent  aur  éduca-
teurs. I ls ont rêvé une éducation nouvelle,
un homme nouveau. Cet ouvrage, où sont
consignés tant leurs efforts que leurs erre-

ments, leurs aspirat ions et leurs divergen-
ces ,  mont re  à  que l  po in t  ce t te  ges ta t ion
est lente et laborieuse. Et tant pis pour les
chantres du "n'y-a-qu'à" si  I 'accouche-
ment n'est pas pour demain.

Un seul reproche à Hugues Lethierry :
I 'ut i l isat ion au début de son l ivre d'un
jargon pédagogico-phi losophique qui r is-
que de rebuter plus d'un lecteur non ini-
t ié. Ne s'adresse-t- i l  qu'à des pédagogues
de haut niveau ? Ce serait  dommage...
L'éducation n'est-el le oas I 'affaire de
tous  ?

P.C.

Emile Zola
Carnets d'enquêtes
Une ethnographie inédite de la France
Terre humaine, 690 pages, 170 F

La collection Terre humoine, dirigée
par Jean Malaurie, publ ie depuis 30 ans
des réflexions et des témoignages sur la
marginalité des peuples et des sociétés
minoritaires. El le nous offre aujourd'hui
son quarante cinquième l ivre, une æuvre
inédite d'Emile Zola, le romancier devenu
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reporter-éthnographe Henri Mitterand,
l 'éminent spécial iste de Zola a mis à jour
les manuscrits du grand écrivain qui dor-
maient à la Bibl iothèque nationale. l l
s'agit de reportages détaillés et de repéra-
ges sur le terrain qu'effectuait Zola avec
une grande minutie pour réunir la docu-
mentation nécessaire à ses romans.

L'ensemble de ces "choses vues"
forme une æuvre en soi.  C'est aussi une
des clés de la mémoire collective des Fran-
çais. Ces Carnets d'enquêles sont, égale-
ment, par leur ampleur, leur cohérence,
leur précision, une prise de vue tout à fait
exceptionnelle sur la société française de
la fin du dix-neuvième siècle, c'est-à-dire
sur les racines mêmes de notre époque.

G.P.

Ganagobie, le prieuré roman, le plateau,
randonnées.
N" 9I/92, Les Alpes de lumière, 04300
Forcalquier, 144 p., 75 F.

Vous découvrirez avec plaisir cette
région de Haute-Provence dans cette
excellente revue dont nous avons déjà
évoqué certains numéros dans Gavroche.

" L'histoire de Ganagobie est un
résumé de toute I'histoire, un mélange de
la légende dorée et de la comédie
humaine, un spectacle fou qui dure ici
depuis ou moins cinq mille ans, peut-ête
plus..." Un ouvrage de quali té.

G.P .

"Mil ieux" :
Revue trimestrielle
Château de la Verrerie, BP 53,
71202 Le Creusot Cedex.
Le numéro : 50 F
abonnement pour I an (4 numéros) :
I9O F

Commentant en 1980, I 'année du patr i-
moine dans la revue "Les Révoltes logi-
ques" (no l2), Phi l ippe Hoya pointait  la
spécif ici té du patr imoine version années
80. Selon lui.  i l  cherchait "un ressort dans
le désarroi de la décennie et une substance
dans les derniers objers de I 'histoire, de
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I'anthropologie et de la géographie".
C'est dans ce contexte des "nostalgies

efficaces" (selon I'expression de Philippe
Hoya) qu'est née la revue Milieux (n" I
- avri l 1980) au Creusot, avec I 'aide de
I'Ecomusée de la vil le.

Après vingt-cinq numéros publiés (le
no 25 est entièrement consacré au thème
de l 'usine), et malgré I 'ambiguïté fonda-
trice d'un recours aux "nostalgies effica-
ces". la revue s'affirme comme une excel-
lente publication pluridisciplinaire en
sciences humaines plutôt que comme une
revue d'histoire sociale et ouvrière.

Il est malheureusement dommage que
certains articles se parent d'un langage
docte, propre à décourager certains lec-
teurs.

Telle qu'elle est, et malgré les réserves
précédentes, elle constitue une lecture
importante pour tous ceux qu'intéresse
I'histoire du monde du travail.

Dans le numéro consacré à I'usine,
nous avons particulièrement remarqué
I'article de Karim Moutarrif sur les "sans
nom", ces ouvriers immigrés d'après la
Première Guerre mondiale que le patro-
nat, reprenant une technique militaire,
parque et déplace suivant les besoins de la
production, dans des cantonnements.

De ce probessus, K. Moutarrif écrit :
"Si pendant longtemps la société machi-
niste a cherché à contrôler le vagabond en
tant que source potentielle de subversion,
à travers le cantonnement et la mobilité
qu'il engendre, elle I'exhume pour ses
besoins, mais cette fois en prévoyant un
appareil policier qui fera de ses déplace-
ments un it inéraire contrôlé". (p. l8)

De même. I'article de Marco Diani
"Pullman City : le tyran en Arcadie"
décrit cette expérience exceptionnelle d€
paternalisme industriel et de planification
urbaine totale sous l'égide du grand entre-
preneur George Mortimer Pullman ( I 83 I -
l 897).

Vingt ans après les débuts de la mise en
æuvre de ce projet paternaliste, on assis-
tera à un rejet massif de cette "relique du
servage européen". La grève qui se
déroulera dans la ville en 1894 constituera
une étape décisive dans la constitution du
mouvement ouvrier américain.

Dans ces deux cas, on voit apparaître la
mise en place de procédures de contrôle
total, sinon totalitaire, des travailleurs
afin de permettre le développement indus-
triel maximum tout en conjurant le spec-
tre des "classes dangereuses".

L'exemple de ces deux articles mon-
trera aux lecteurs de Gavroche I'intérêt de
Milieux et sa contribution à I'histoire du
monde du travail.

Pour notre part, nous nous efforcerons
de signaler tout nouvel article ou numéro
digne d'intérêt dans la perspective de
I'histoire qui est la nôtre.

c.J.

Centre de documentation du
mouvement ouvrier et du travail
(CDMOT) 4, rue Désiré-Colombe
441fi) Nantes

Cette association s'efforce de sauvegar-
der le patrimoine constituant I 'histoire du

mouvement ouvrier. Elle dispose d'un
fonds très important d'archives qui lui
ont été confiées et qu'elle met à la disposi-
tion des chercheurs. De nombreux étu-
diants en maîtrise d'histoire y ont déjà
puisé leurs sources. La CDMOT se flatte
même d'avoir accueil l i  des étudiants
étrangers.

Le dépouillement et le classemenr de
ces documents constituent un travail con-
sidérable pour une association qui se veur
modeste.

Afin de se faire connaître, la CDMOT
propose 4 séries de 5 cartes postales,
reproductions de vieil les photos inédites :
l) Le travail industriel en Basse-Loire
avant 1939.
2) Front populaire en Basse-Loire.
3) Lancement des bateaux en Basse-
Loire.
4) Actions paysannes.
20 F la série de 5 cartes ou 60 F les 4. Avis
aux amateurs !

G.P.

Les Sociétés d'hommes
Jean-Luc Marais. Foits et Gestes. Ivan
Dovy éditeur, 203 pages.

ll est important pour les hommes de
n'être pas exclus, d'appartenir à une
famille, à un vil lage, à un cercle d'amis,
d'exister aux yeux des auties, d'être
reconnus. Jeu et sociabilité vont souvent
de pair (ne dit-on pas jeux de société. ..) et
sont traités ici avec grand sérieux.

Jean-Luc Marais fait le recensement de

ces sociétés où des hommes se retrouvent
autour d'une part ie de boules, d'un jeu de
cartes, d'un peti t  vin de pays, en France,
et part icul ièrement en Anjou, depuis le
XVIIIe siècle. C'est peut-être à cause des
relat ions fréquentes qui existaient à l 'épo-
que entre Angers et I 'Angleterre qu'el les
ne sont pas sans rappeler, tant par leur
forme que par leur nombre, les clubs bri-
tann iq  ues .

Maurice Agulhon, qui préface le l ivre
de Jean-Luc Marais, re nous t iendra pas
rigueur de lui emprunter un paragraphe,
dans I 'espri t  duquel Gavroche pourrait  se
reconnaître :  L' idée que I 'histoire ( l 'his-
loire qui se déroule dans la réalité et I'his-
toire que racontent les livres) n'est pas
seulement celle des rois mais aussi celle
des simples gens, par seulement celle des
guerres, mais aussi celle des travaux et des
jours, pas seulement celle du sang et des
drames mais celle du sourire et du bon-
heur, - cette idée a été cent fois procla-
mée. Depuis le XVIII" siècle au moins,
(depuis le Voltaire de I'Essai sur les
mæurs) on pourrait faire une longue
anthologie de ces déclarations de prin-
cipe, et d' intentions. Le fait  est qu' i l  aura
fallu attendre la fin de notre XX" siècle
pour que ces intentions se traduisenl en
actes assez hardiment, et que les universi-
taires eux-mêmes accueillenl avec une
normlle et honorable considération les
historiens des jours heureux et des occu-
pations pacifiques.

P.C

Babylone
c/o Editions Christian Bourgois
8, rue Garancière, 75006 Paris. Le n' 5 :
t00 F

Fondée en 1981, la revue Babylone
vient de publier son no 5 consacré en
grande part ie à I 'Amérique Latine, avec
un t i tre suggesti f  :  "Le Tiers Monde revi-
s i té " .

D'environ 250 pages, chaque numéro
se présente sous la forme d'un l ivre-cahier
se répart issant en deux part ies d' inégale
rmportance :
- la première rassemble des art icles de
fond,
- la seconde, plus maniable, rassem-
blant comptes rendus de lecture, docu-
ments, informations sur la vie intel lec-
tuel le en France et à l 'étranger, etc.

Quelques extraits de la plate-forme de
consti tut ion de la revue permettent de
comprendre son but et ses ambit ions :
" l)  la création d'un l ieu de travai l  et de
confrontat ion de la vie intel lectuel le dans
la mesure où cet échange ne parvient plus
à s'opérer actuel lement, ni par les voies
universitaires classiques, trop exclusives
ou trop renfermées sur leur domaine pro-
pre, ni par la voie des médias de la com-
munication et de la culture, qui tendent à
orchestrer un type de ciébat qui échappe
aux acteurs mêmes de la recherche (.. .) .
2) une volonté de transformer posit ive-
ment une crise de la "pensée de gauche",
aussi bien dans la production intel lec-
tuel le que dans la circulat ion des produits
de la recherche et de la culture (. . .) .
3) donner un outi l  d'expression à des



sujets ,et à des acreurs de [a recherche
intel lectuel le qui peuvent se trouver en
oppos i t ion  avec  les  ins t i tu t ions  du  savo i r ,
de la culture dans leur découpage discipl i-
na i re  ou  "na t iona l " ,  a ins i  que dans  leurs
l ieux  d 'express ion  na ture ls  ( . . . ) .
4) dans un monde où le débat intel lectuel
est devenu international, sous peine de
perdre tout intérêt et tout contact avec la
sensibi l i té quotidienne des citoyens des
mét ropo les  indus t r ie l les  ( . . . ) ,  i l  conv ienr
d 'ouvr i r  sys témat iquement  des  espaces  à
la vie intel lectuel le des autres grandes
capitales culturel les, ou des l ieux qui
remettent en quesl ion les centres recon-
n u s  ( . . .  ) .  "

Ajoutons à ces renseignements, le fait
que la revue est animée par Yann Mou-
l ie r ,  auque l  on  do i t  I ' i n t roduc t ion  en
France des textes de I 'opéraïsme ital ien
(cf. Mario Tronti  :  Ouvriers et Capital -
Ed. C. Bourgois), et que chaque numéro
possède une remarquable iconographie.

Enfin, i l  faut signaler son no 2/3, con-
sacré au post-social isme : "Autour des
pays de I 'Est et du social isme réal isé", qui
contient plusieurs art icles intéressants (8.
Komarov ,  G.  Duchène,  P .  Nav i l le ,  E .
Kogan,  e t  N .  Tr i f ion) .

Charles JACQUTER

Aux origines de la révolut ion chinoise, les
anarchistes
par  Jean-Jacques Cand in i
238 pages, 82 F.
Atelier de création libertaire
13, rue Pierre-Blanc 69001 Lyon
Cont r ibu t ion  h is to r ique de  1902 à  1927
(première periode).

Dist ribu teu r ".1 I te rna t ive "

A  I 'heure  où  la  Ch ine ,  après  la  pér iode
iso la t ionn is te  de  la  Réro lu r ion  cu l tu re l le
s 'é r 'e i l le  au  monde er té r ieur ,  no tamment
occ identa l .  non seu lemc-n t  dans  le
dorna ine  économique où  l 'on  cé lèbre  les
ver tus  de  l 'économie  dc '  marché sans  la
nommcr ,  ma is  éga lemenr  dans  lc  domaine
cu l tu re i  a réc ,  à  que lques  norab le '  e rccp-
t i o n :  p r è s ,  l a  " r é h a b i l i r a r i o n  d c - s

droit iers" consacrée par la nomination au
poste de minislre de la Culture de l 'écri-
vain Wang Meng (mais actuel lement à
nouveau en posture cri t ique), i l  n 'est pas
inintéressant de se pencher sur les origines
de la révolut ion chinoise, I 'un des événe-
ments majeurs de ce XX. siècle.

La plupart des dir igeants historiques du
part i  communiste chinois, Mao Zedong et
Zhou Enlai en tête, ont été inf luencés par
les idées anarchistes, quand i ls n'en ont
pas été des mil i tants acti fs comme Yun
Daiying ou Lin Yunnan, lutur secrétaire
général du Syndicat général panchinois en
1925.

Quelles furent ses racines ? Ses idées ?
Ses acteurs ? Son impact ? C'est à ses
questions que s'efforce de répondre Jean-
Jacques Gandini (auteur de "Pa Kin, le
coq qui chantait  dans nuit") dans son
ouvrage "Aux origines de la révolut ion
chinoise : les anarchistes", dévoi lant ainsi
un  pan méconnu de  ce  pays-cont inent  s i
fascinant qu'est la Chine.

G . P .
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Cette revue tr imestr iel le des métiers du
Livre dans le Midi a publ ié son 13e
numéro (Eté 1986).

Publiée avec le concours du Centre
national des Lettres, el le offre, numéro
après  numéro ,  un  panorama quas i
exhausti f  de I 'act ivi té éditoriale et l i t té-
raire dans le Midi,  en même temps qu'el le
présente les caractérist iques d'une véri ta-
ble revue l i t téraire à la présentation soi-
gnée (en part icul ier les très bel les photos
de Claude Vénézia).

Son sommaire s'organise en plusieurs
rubriques permanentes.

D'abord, le " journal des éditeurs" pré-
sente, dans chaque numéro, un ou plu-
sieurs éditeurs ainsi que des revues.

Ensuite, vient une rubrique Actual i tés/
Chroniques, puis une rubrique consacrée
aux métiers du Livre.

La section " lectures" fait  le recense-
ment d'un certain nombre de l ivres
recemment parus.

Enfin, "Impressions du Sud" présente
une l iste complète des parutions nouvelles
des éditeurs et des revues du Midi.

El le se termine par un calendrier des
exposit ions et manifestat ions culturel les
(des grands musées aux l ibrair ies).

Le dernier numéro paru était  plus part i-
cul ièrement centré sur Aix-en-Provence e1
Marsei l le, avec des art icles consacrés
notamment à la fête du Livre à Aix sur les
écr iva ins  amér ica ins  contempora ins .

On notera également le remarquable
art icle de Geneviève Mouil laud-Fraisse
(Marsei l le, la vi l le invisible), qui rend
compte d'un récenr Cahiers Pierre-
Baptiste (Acres Sud) :  "Marsei l le ou le
présent  incer ta in" .

Ces  écr i t s  on t ,  tous  deux ,  su  év i te r  " les
p lus  mauva is  po in ts  de  vue sur  Marse i l le ,
le parisren et le local" , pour tenter de ren-
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dre compte d"'un sentiment tragique de
la vi l le, qui est souvent occulté par la
vision immédiate et présente du r ire, ou
réduit à des questions de règlement de
compte et de faits divers", ainsi que
l 'écri t  Geneviève Mouil laud-Fraisse.

Parmi les art icles les plus intéressants
de la rubrique lectures, on peut signaler
ceux de Gil  Jouanard sur Jacques Reda et
J e a n  T o r t e l ,  c e u x  d e  G e n e v i è v e
Mouillaud-Fraisse sur les Carnets de Vic-
tor Serge (Actes Sud), les lettres de prison
de Bartolemeo Vanzetti (Ne pleurez pas
mo mort - Ed. Al inéa), enfin, celui
d'Anne Roche consacré à Transit. le
roman d'Anna Seghers (Ed. Al inéa).

Malgré toutes ces qualités, la revue
connaît de sérieuses difficultés, dont nous
in fo rme l 'éd i to r ia l  de  son n '13 .  I l
importe donc à ses lecteurs de la soutenir
act jvement, af in que se poursuive cette
expérience qui, espérons-le, continuera
longtemps à véri f ier cette injonction de
Joe Bousquet :

"Ne soyez pas des régionalistes, les
endroits de vos rencontres porteront les
noms de vos amours. Mais soyez de votre
région. Vous n'appartenez pas à un l ieu :
i l  n'existe de l ieux que pour les esclaves.
Vous n'êtes pas cette terre languedo-
cienne mais le don de cette terre à la potrie
humaine". (Papillon de neige - Verdier,
1980).

c .  J .

EXPOSITION
Le musée de I 'Histoire vivante organise

une rétrospective de I 'ceuvre de T.-A.
Steinlein du l8 mars au 3l mai 1987.

C'est la plus grande exposition jamais
consacrée à cet artiste défenseur des fai-
bles. Cinq cents æuvres sont exposées
pour mieux I 'ainier. Aff iches, i l lustra-
t ions, portraits, presse, f leurs et paysages,
chats et animaux, mais aussi le peuple en
lutte et I 'horreur de la guerre.

Une manifestat ion à ne pas manquer !
Ouvert tous les jours sauf le lundi.

Centre des exposit ions
Esplanade Benoît-Frachon (face à la mai-
r ie )  93100 Mont reu i l .  

c .p .
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c l -  d .ssou€:

EDITORIAL (SUitC)
D'abord pour les quotidiens, le souci de "maintenir un strict équilibre
parmi les courants d'opinion". Ensuite, la nécessité de gérer au mieux
les budgets. "Il n'est pas indispensable, explique I'adjoint aux affaires
culturelles, que des revues très spécialisées ou d'accès dfficile soient
présentes dons les cinquante-cinq bibliothèques de lo ville." (l).

D'accès difficile, Govroche ? Ben, dis donc... sont pas forts, à la
commission !

Le grand Hugo a dû se retourner (une fois de plus) dans sa tombe.
Même si notre revue n'était pas directement concernée, nous nous

serions associés à la réaction indignée des bibliothécaires. Alors...' 
Inutile de dire combien nous a touchés, dans ces conditions, I'initia-

tive de plusieurs d'entre eux, qui ont souscrit sur leurs propres deniers
un abonnement à Govroche pour qu'il reste à la disposition de leurs lec-
teurs. Merci à eux !

Bien sûr, Gavroche ne va pas pour autant remonter sur les barrica-
des, rue de la Chanvrerie ou au cloître Saint-Merry. Le paysage ne s'y
prête d'ailleurs plus. Toutefois, il a voulu marquer par ce "baroud
d'honneur" sa réprobation. Celle de tout citoyen conscient devant de
telles mesures de discrimination confinant à la censure.

Il y avait longtemps qu'elle n'avait montré son mufle, celle-là !

Georges POTVIN

réact ion des conservateurs".W:W ( l )  Le  Monde ,  30 .  1 .87 ,  an i c l e  de  M . -A .  Rendu  :

Après la réponse mesurée, mais encourageante de M. J.-
L. Debré, cel le, tardive et laconique de la direct ion cultu-
relle.

Trente-huit annulat ions...  3 réabonnements...  on devrait
se confondre en remerciements !. . .
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CHANSON PATRIOTIQUE

L, Es Sans-Culottes
lqil férninirr.3eut voir le ntrdr (rfo)
Mais comme ils sont bons patriote$ t
|'cnnemi ne voit pas [e cul

Del Sans-Culottes.
Aur Sans-Culottes,

rt{ouictr Brunswick brusque et boutru, ( lir,)
Fit les .menaces les plus sotes,
trt finit par rnontrer'le cul

Aur $ans-Culotles,
Bons Sans-Culottes't

Mctnsicur de Prussa en fir autant i ( ôir. )
Il venoit à propos de bottes ,
Mais rl eut grand- peur un instant

Pour sos culottes.
Bons Sans-culotter t

Totts tes tyrans sont sur nos hras , ( tis. )
Erl couronne , en mirre , en calottes;
Mais les tyrans ne valent pâs

Des Sans4ulottes.
Dqr Sans-Culdtes

Ouand le corps en masse est levé I ( ôir )
f-es Ânglais cbmpteot .sur leurç flottcs,
Uais à Toulon ilr ont rrouvé

I)es Sans-Culottes.
Des Sans-Culortes

Les brigands esquivent les couPs; ( bit. l
Hais tous nos chets sont patriores,
Ilt lel brigands sont- devaor {tous

Der chie-en-culotteù'
Des Sans-Culottes

Lc nombre si bien s'est accru. ( Éic. )
Oue ler rois avec leurs marottqt
liiniront par bairer le cul

Des 
- 
Sans-CuIottes.

t  Yrrtr IE, Do l ' Inprimcrie de I '  LÂBBE.


