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LES A R M E S  DE S C E A U X

La  ville de Sceaux  por t e ,  écar telé : au i " ,  d ’or ,  à la cou leu vre  
d ’azur  o n do y an te  en pal ,  qui  est de Co lb e r t  ;

au 2e, d ’azur ,  à t rois  fleurs de lis d ’or,  posées  2, 1, au bâ ton 
de gue u les  pér i  en ba rre ,  qui  est de B o u r b o n - d u - M a i n e  ;

au 3e, d ’azur ,  à t rois  f leurs de lis d ’or ,  posées 2, 1, au bâ t on  
de gueu les  pér i  en bar re ,  qui  est de B o u r b o n - P e n t h i è v r e ;

au 4", cont re-éca rt e lé  ; au i er et au 4 e, d 'o r  au bus te  de cheval  
de sable,  celui  d u  t er c o n t o u r n é ;  au  2% d’azur ,  au dex t rochère  
d ’or ,  a r m é  d ’une  épée d ’a rgen t ,  m o u v a n t  de sénes t re  ; au 3e 
d ’azur ,  au dex t roc hère  de m ê m e ,  m o u v a n t  de dext re  ; au  che f  
de gueu les  semé d ’étoi les d ’argen t ,  qu i  est de Mor t i e r  de 
T ré v i se  ;

su r  le tou t  de gueu les ,  à l ’S ma jus cu le  d ’or.
Devise : In  M e m o ria m  B e n e fa c to ru m .
L ’écu,  posé su r  un  ca r t ou ch e ,  s om m é d ’u ne  c o u r o n n e  m ur a l e  

de cinq c rén eaux  et en to uré  de b r an c he s  de l aur i e r ,  à dextre,  et 
de chêne ,  à sénest re.

E n  ad o p t an t  ces a rmo i r i e s  q u ’expl ique la devise : « E n  m é m o i r e  
des b ienfa i teur s  », la c o m m u n e  a vou lu  r ap pe le r  le so u ve n i r  des 
p r in c i p au x  possesseurs  de la te rre  et du  châ te au  de Sceaux ; 
les P o t i e r  de Gesvres ,  seuls,  on t  été exceptés  ; l’au to r i sa t io n  
d ’e m p r u n t e r  les a r me s  de la fami l le  de T rév i se  avai t  été g ra 
c ie us e m en t  concédée,  en 18 6 5 , à M . C.  G u y o n ,  m a i re  de Sceaux,  
p a r  le duc  de Tré v i s e ,  fils du  ma réc ha l  Mo r t i e r .
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9e P R O G R A M M E

R E N S E I G N E M E N T S  H I S T O R I Q U E S

N o u s  re n v e r ro ns ,  p o u r  les d o c u m e n ts  relat ifs à ce P r o g r a m m e ,  
aux  divers  p r o g r a m m e s  p récéden t s  ou  suivan t ,  dans  l esquel s  
les m ê m es  po in ts  au r a ie n t  été t rai tés en détai l ,  afin d ’évi ter  les 
répé t i t ions .

Etablisse- C o m m e  on  l’a vu au P ro g r .  i er, l’é t ab l i s sement  d ’une  Pa ro i s se  m ent d u n e  v *
Paroisse a Sceaux  est an té r i eu r  à 1 2 0 3 , p u i s q u ’à  cette date on t rouve

à dans  le P a s to r a l  de Par i s ,  u n e  let t re de E ud es ,  E v es q ue  de 
Pa r i s ,  qu i  déc la re  que les droi ts  du  P rév os t  de C ha s t e n a y  et du
C h a p i t r e  sont  les m ê m es  su r  l’Eg l i se  de C e a u x  que su r  celle de
C h a sten a y , d o n t  elle a été séparée.  (Voir  la le t t re t r ansc r .  au 
P ro gr .  I e r . )

reconftru lte  L’Egl ise ,  qu i  n ’étai t  sans doute  q u ’une s imple  chapel le ,  p ro-  
en 1471. po r t i o n n e l l e m e n t  au  pet i t  n o m b r e  des Pa ro i s s i ens ,  f u t  r ec on s 

t rui te  en 1471, sous  L o u i s  X I ,  pa r  Jean  Bail let ,  s e ig n eu r  de 
Sceaux.

S.1 Jean-Bap- Mais  déjà,  c o m m e  nous  l ’avons  dit  ( P r o g r .  i er), elle se t rou-  
tis te Pa tron  . '
de Sceaux vat t  sous  1 i nvocat ion  de S1 Jean-Bap t i s t e ,  p u i sq ue  dans  un  vieux
dès 1467. t j t r e  j g  rentCj conservé da n s  les A rc h iv ’ de la F a b r i q ’, et qu i

date de 1457, 1er avr i l ,  on lit : bai l  à r en te  de 5 sous  par is i s  p o u r
une  Messe,  pa r  Je h a n n e  M a r tr a y ,  Vve de N ic o la s  F a u ch e r , au
profit  de l ’E g lis e  p a ro is s ia le  de S‘ Je han -Bap t i s t e  (cotte 11 n° 3).

Aucun titre O n  voit  le m ê m e  P a t r o n  S1 Jeh a n -B a p tis te  da ns  u n  g r a n d  
ancien  ne de- r  D

signe n o m b r e  de t i t res  du  i 5e et 16e s iec le ;  a u c u n  ne fait m e n t i o n  de
st  Mammès gt Ma m m è s .  

comm e
patron. Cette  r e m a r q u e  se t r ou ve  conf i rmée pa r  u n  t i t re su r  p a r c h e m i n

conse rvé aux  A r c h i v ’ de la F a b r i q ’, rela t i f  à l’é rect ion  de la 
C o n fré r ie  du  S l-R o sa ire  en l ’Égl ise ,  est-i l  dit ,  de 5 l Je a n -B a p tis te  
de S c e a u x  ; ce t i t re est  de 1628 et s igné de M r de G o n d y ,  1" 
A r c h e v ’ de  P a r i s .
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Les reliques 
de S1 Mam- 

mès 
envoyées de 
Langres en 
1726. Voir 
Progr.  20.

Nouvelles 
répara tions 

et agrand is
sem ents  de 

l’Église 1669, 
172 1 à 1726.

Consécration 
en 1738.

11 y avait à 
Sceaux 

deux 
Vicaires.

11 y avait de 
plus un  

C hapela in .

H onora ire  
de Mr le Curé  

p our  les 
Fondations 
en 1738 et 

>747-

De plus,  le P roc ès - ve r ba l  de l ’au t h e n t i q u e  de la r e l iq ’ de 
S ‘ M a m m è s  cité au  P r o g r .  20 '  fait foi q ue  les r e l iques  de ce 
sa in t  fu rent  accordées  à Sceaux,  su r  la d e m a n d e  du Du c  du  
Maine ,  se u l em en t  en 1726,  ce qui  laisse tou t  l ieu de cro ire  que  
Sceaux n ’avai t  eu a u c u n e  re l ique de S1 M a m m è s  an t é r i e u r e 
m e n t  à cette épo que ,  et p r o b a b le m e n t  n ’eut  pas ce sa in t  po ur  
p r em i e r  P a t r o n .

L ’Égl ise ,  devenu e  t rop  pet i te p o u r  la po pu la t io n  qui  al lai t  
t ou jo u rs  croi ssant ,  sub i t  des ag r a nd i s se m en t s  no tables  et g r and es  
r ép a ra t io ns  sous  MM™ de T r e s m e s  et Co lb e r t  en 1669 et 7 0 ;  
enfin,  sous  M r G.  L .  B a ud o u i n ,  C u r é ,  qui  en t re  1721 et 1726 
fit refaire les bas  côtés de la Nef,  en sor te  q u ’il ne reste,  c o m m e  
n o u s  l’avons  dit ,  que  la Nef  du  mil i eu  de l ’anc ie nn e  Égl ise .  
(Voir tous  les détai l s  au 2e P ro gr . )

T o u s  ces t r avaux  t e rm iné s ,  la cons éc ra t ion  eut  l ieu en 1738, 
sous  M r B a u d o u i n  ; on  t rouv e  à l’un  des pil iers de la Nef  l’acte 
de cette cé ré m on ie  rela tée .  Vo i r  au  P ro g r .  2 une  rel a t ion t r an s 
cr i te .

La  Pa ro i s se  avai t  a n c i e n n e m e n t  deux  Vicai res  ; un  acte c o n 
servé aux  A r c h i v ’ de l a  F a b r i q ’, relat i f  à la t r ansla t ion  du  c œ u r  
de  S on  A.  S.  le D u c  d u  Maine ,  à la r éq u i s i t ion  de M r le D u c  de 
Pen t h iè v r e ,  7 x bre 1790  por t e  :

N o u s  Jean-Bapt* de F ra i s sy ,  P rê t r e ,  C u r é  de la Pa ro is se  
S1 Je a n - B a p te de Sceaux ,  n o u s  s o m m e s  t rouvé assisté de M M ”  
F ra n c .  D o m i n i q ’ de l ’Esp ine ,  et  B.  L. F .  Vincen t  Vil lars,  
vicai r es  de la di te P a r o i s s e .

E t  da ns  l’a s semblée  de F a b r i q ’ d u  2 ju in  1791, le sr Giba rd ,  
M a r g .  en cha rge ,  expose : que  le lo g e m en t  de M r le second  
vicai re est  d é n u é  de m eu b le s  et effets de i re nécessi té,  et que  
ceux qu i  y son t  o n t  besoin d ’êt re r épa rés .  (Reg.  des Délib.  
pa g .  25 ).

P a r  acte du  10 avr i l  1786 (Arch iv .  de la F a b r i q ’ cot te 2) le 
sr H o l l a n d e  vend  à la F a b r i q ’ u ne  ma i son  dés ignée dans  l ’acte  
p o u r  fo rmer  un lo g em en t a u x  V ic a ire s .

I l  y avai t  aussi  à Sceaux  u n  C h a p e l a in ,  p o u r  le service de la 
Ch a p e l l e  du  m a r c h é ;  voir  au P r o g r .  2e, où  il est  par l é de 
M r L o u i s  Brau l t ,  d e r n ie r  Ch ap e l a in ,  qu i  d e m a n d a i t  à exercer  
son  Min i s t è re  sans  êt re a s t r e in t  à prê te r  le se rmen t .

E n  17?8 l’h o n o r a i r e  de M r le C u r é  p o u r  tou te s  les F o n d a t i o n s  
étai t  ainsi  réglé (voir  le t ab leau  des F o n d a t i o n s  conservé aux  
A rch .  de la F a b r i q ’).

P o u r  toutes  les anc ie n n es  et nouve l le s  F o n d a t i o n s  j u s q u ’au 
20 sepbre de la p rése n te  anné e  1 73 8 ..............................  408 11 i o s

plus ,  en 1747,  p o u r  le sa lu t  d u  j o u r  S te A n n e . . .  2
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Honoraire  
des deux 

Vicaires en 
1784.

Id. de Mr le 
Chapelain .

Au Maître 
d ’Ecole.

Honoraires 
pour  les 

Fondations 
en 1786.

Honor. pour  
les 2 vicaires.

Revenus du 
Gros fixés 

par  le 
Chapitre  
C uralus 
Grossum  

1717 ■

évalué à i8o> 
P a r  an par  
le Chapitre  

en 1717.

m ême acte 
. .  pour 
"V d eF ra issy  

i 75o.

Ce lui  de M r le Vicaire,  m ê m e  a n n é e ..........................  379 h io !
en 1746 ........................  385

pr i 3 Messes  basses  et 1 Salut ,  en 17 50 ................  10
U n  c o m pt e  de 1785 d o n n e  :
à M r de l’Esp ine ,  i er v ica ire ............................................ 334h 10*
à Mr Gallée,  2e v icai re.  ................................................. 334 — 10
à M r le C h a p e l a i n ..............................................................  271
et p o u r  le Salut  du  jour  de S le A n n e ............................... 1
Au  Maît r e d ' école  5oh d ’une  par t ,  i o h de feue Mme Danger ,  

i o s p o u r  le Salut  de S*8 A nne ,  et i o o h de M g r le D uc  de Ca de -  
rouce ,  sous  con d i t io n  q u ’il ense igna  h u i t  enfant s  de c h œ u r .

E t  en 1786, dans  le c o m p te  r en d u  (Reg.  pag .  395) il es t  po r t é  
u n e  s o m m e  de 5 1 4 11 io* payé à Mr de F ra issy,  Cu ré ,  p o u r  les 
h on o r a i r e s ,  v in  de Messes ,  n o u r r i t u r e  et lo ge me nt  du  P r é d i 
cateur ,

et à c h a cu n  des  deux V ica i r e s ........................................  3341, i o 5

R e v e n u  f i x e  d e s  C u k é s  d e  S c e a u x , a n c i e n n e m e n t .

La  pièce suivante ,  que  j ’ai t r ansc r i t e  aux  Arch ives  du  R o y a u m e ,  
est t irée du  Reg is t r e  des D é l i bé ra t ions  du  Ch a p i t r e  de N ot re  
D a m e  de Par i s .  (Reg.  97,  pag .  471).

L u n a e  20 dec br.
O u i  M r P aye n ,  C h a m b r i e r ,  su r  les p r o pos i t i ons  de M r Guy,  

Loui s ,  B a u d o u in ,  P rê t re ,  V ica ire  p erp é tu e l de S c e a u x ,  t endan te  
à M M "  p o u r  évi ter  à l’aven i r  toutes  difficultés et con tes t a t ions  
s u r  les ap préc ia t io ns  de son  G ros  en grain et en vin ,  M M rs on t  
a pp ro u v é  et conf i rmé la p rop os i t io n  du  dit  S r Vica ire pe rpé tuel  
de Sceaux ,  et en co ns éq u en ce  v ou la n t  le t r a i t er  f avorab lement ,  
et lui  d o n n e r  des m a r q u e s  de con s i dé r a t ion ,  on t  ar rê t é q u ’à 
c o m m e n c e r  po ur  l ’ann é e  qui  lui  est dûe  de son  G ros, échue  au 
jour  de S1 Mar t in  d ’hy v er  de rn ie r ,  il lui  sera payé,  et à l ’aveni r  
pa r  c ha q u e  anné e ,  pa r  le Re ce ve u r  d u  Cha p i t r e ,  la s o m m e  de 
cen t  qu a t re  v ing t  l ivres p o u r  tou t  son  G ro s  con s i s t an t  en :

8 sept iers  de bled 
2 sept iers  d ’o rge 
2 sept ie rs  d ’avo i ne  
2 m u id s  de vin.

F a cta  es t p o te sta s  M tro L e  R o y  N o ta r io  C a p itu li p a r is sis ac tum  
com position is , C a p itu lu m  in te r  e t M trum G. L . B a u d o u in  V icar. 
p erp . de S c e a u x , p ro  suo  G rosso  a n n u a li, j u x td  a r tic u lu m  suprâ  
sc r ip tu m , in  fo rm a  con fic iend i.

La m ê m e  t r ansac t ion  existe et se r enouve l l e  en faveur  de 
M r de P’raissy,  success r de M r B a u d ou in ,

L u n a e  23 feb r .  1750.
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Députation 
du  Chap. 
auprès au  

d u cd u M a in e  
en 1731.

Transac tion  
relative à la 

Dixme.

R épara tions 
de l’Église 

aux frais du 
C hapitre  

1746 à 1758.

La Charité  
avant 1790.

Il  y eut  aussi  en 173 1 une  t r ansac t ion  passée ent re le Ch a p i t r e  
et M r le D u c  du Maine  p o u r  l ' i nd em ni té  de la Di xme  des te rres  
no uv e l l e m en t  acqui ses  p o u r  le Duc.

Le Ch a p i t r e  dé pu ta  qu e l q u es - u n s  de ses m e m b r e s  au pr ès  du  
D u c  p o u r  lui p rés en te r  des p r o po s i t io n s  à ce sujet  :

Ven .  3 1 au g .
C o m m issi s u n t  D . D ‘ C a nonci P a r is ses q u ia d e a n t D . D . D ucem  

C aenom anensem
Reg.  107 pag.  214 

L u n ae  3 sept . . .  Reg.  107 pag .  217 
Mr le Do y en  a dit  qu ' i l  s’est t r an sp or té  à Sceaux  v en d r .  avec 

M M 1'1 les D épu té s  n o m m é s  pa r  le Ch a p i t r e  par  é l ec t ion de  ce 
m ê m e  jour ,  q u ’ils y o n t  salué M r le D uc  du  Maine,  et l ’on t  
i n fo rm é  de la r emise q ue  le C ha p i t r e  a faite à sa con s idé ra t ion  
de tous  les arérages  d u  passé p o u r  l’in d e m n i t é  de la Dix me  à 
cause des hér i tages  r en fe r mé s  dans  son pa rc  de S ceaux ;  et que 
m o n  di t  Ssr le D u c  du  Maine  a r eçu avec b e a u c o u p  de pol i tesse 
et de bon té  cette m a r q u e  de co n s i d é r a t io n  de la pa r t  de la c o m 
pagnie ,  p o u r  l aquel l e  il a p r o m is  q u ’il au ra i t  t o u j ou r s  toutes  
so r t e s  d ’éga rd  et d ’a t t en t ions.

Le P r i n c e  cons en t a i t  à u n e  ren te  an nu e l l e  de deux cents  l ivres,  
fonciè re ,  n on  rache tab le .

(Archiv. du Royaume)

1746-1757-1758.  T r o i s  actes en la t in su r  u ne  seule feuil le 
int i tu lée : E cc les ia e  rep a ra tio n es.

Solvat  Re ce p to r  Ca p i t u l i . . .  (Archiv.  d u  R o y a u m e ) .
Le P r o c u r e u r  du  Ch a p i t r e  est auto r i sé  dans  ces actes à payer  

différents mé m o i r es  de dépenses  p o u r  l’Eg l i se  :
Vi t r eaux  10411. C o u v e r t u re  i 4 4 h i 2 s. P o u r  la se r r u re r i e  dans  

le c h œ u r  38h6\
E t  en 1755 po ur  r épa ra t ion  du  p resb it ère,  il est di t  :
U ndec im  lib e lla ru m  cum  qu in q u e  so lid is  p ro  quo ta  p a rta  ad  

q uam  te n e tu r  C a p itu lu m , u ti  bona p o ssid en s in  te r r ito r io  d ic ti  
P a g i.

i y 5 i. S u r  u n e  aut re feuil le,  i n t i tu l ée  : D ec i ma e  :
Ven.  1 2 n o v e m b .

T ra d itio  titu lo  lo ca tio n is  D ec im a ru m  S a lic io ru m , g a llic e  
S c e a u x , co n tin u a ta  est a d  novem  annos fe s to  S u M a r t in i  h y e -  
m a lis  i y 52  in c ip ien tes , M " J k  C o u r to is  e jusque u x o r i  in  soli- 
d u m , m ed ia n te  sum m a  2 0 o h s in g lis ann is.

(Transcr i t  aux Arch. du R oyaum e.)

R e v e n u s  d e  l a  C h a r i t é .

La  Ch ar i t é  avai t  p o u r  p r e m i e r  A d m in i s t r a t e u r  et D i s t r i b u -
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t eu r  de ses r ev enus  le C u r é  de la Pa ro i s se ,  ju s q u ’en 1790, é p o
que  à laquel l e  M r de F ra i s sy  r end i t  ses co m pt es  et cessa d ’être 
le D is t r ib u te u r  des a u m ô n es .

Ce c o m pt e  r e n d u  conservé dans  les Arch ives  de la F a b r i q ’ 
fait conna î t r e  en détai l  les r ev enus  d o n t  la Ch ar i t é  pouva i t  
d i spose r ,  et  les a u g m e n ta t i o n s  successives qui  é t aient  su r venues  
sous  l ’a d m in i s t r a t i o n  de ce d igne  C u r é .  (Voir Reg.  18).

D ’après  tous  les détai l s  fou rn i s  au P ro gr .  18, il r ésu l t e  q ue  : 
Augmenta- J u s q u ’en 1775 le r evenu  de la Ch ar i t é  ne consi s t a i t  q u ’en 
successives p lu s>eurs  par t i es  de r entes su r  le Roi  et su r  p lus i eu r s  pa r t i cu -
du revenu liers,  f o r m a n t  un  total  d e ................................................  37711 9’

depuis 1775. A u g m e n t a t i o n s
F o n d a t i o n  de M r le C o m t e  d ’E u ,  d e   400  —
en 1781, fond a t ion  de M r L o u v e n c o u r t ................  1674 4
ch aq ue  année ,  d o n  de M r le Du c  de P e n t h i è v r e . 400 —
i d  cha r i t és  man ue l l e s ,  évaluées à   400 —

T o ta l  des  r e v e nu s  a n n u e l s   3 25 1h 1 3S

Re v en u s  de la F a b r i c q ’ avant  89 
Revenus de L ’on  a vu au  P ro g r .  5 , qu e  d ’après  le c o m pt e  r e n d u  du  corps  
avfntb89q ' muni c i pa l  (an 2 de la Rép ub l . )  ( A r ch .  de la F ab r .  cot te 5 ) les 

r evenus  de la F a b r i q ’ à cette épo qu e  s’él evaient  :
en loyers  à ..........................................................  1 .81711 25 3d
en ren tes  à .............................................. .. 2 .700  14 3
en casuel  à e n v i r o n ........................................ 994
en cha ises à e n v i r o n ....................................  1 .ooo_______

6 . 5 1 t h
C ’étai t  d o n c  u n  revenu d ’en v i ron  six mil le cinq cent  l ivres,  

s au f  les va r i a t ions  du  casuel  et  cha ises .
Pa r t i cu la r i t é  s u r  les r ecet tes  en r entes 

O n  lit au  r egis t re des comptes ,  folio 109 au  ver so :
Re çu  de S. A .  S.  M o n s e ig n e u r  le Du c  d u  Maine,  par  les

m ai ns  de M r Dau ge re ,  t roi s  cents  l ivres p o u r  les fondat ions
d ’une  Messe so lenne l le  à perpétu i t é ,  le six février ,  en ac t ion  de 
grâce de ce qu e  N o s  se igneurs  les P r in ces  on t  été dél ivrés  d ’un
da ng e r  év ident  c y .....................  3o o h

Ce  c o m p te  se t rouv e  insc ri t  à l ’ann é e  mil  sept  cen t  t rente.

R e v e n u s  a c t u e l s  ( 1 8 4 6 ) .

Revenus en D ’après  les détai l s  fourn is  (Progr .  5e), les r ev enus  ac tuel s  de
lS46- ja pabj -iq’ con s i s t en t  :

E n  b iens  fonds
Biens fonds. Deu x  pet i ts  t e rra ins ,  d o n a t io n  de M me A.  L.  L o c h m a n n  

V ve Lefebvre,  l o u é s ...................................................................... 5 5 h
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Rentes
annuelles.

Revenus
éventuels.

Bas-chœur.

Confrérie.

Les Curés de 
Sceaux 

nom m és par 
le Chapitre  

ju sq u ’en 
1148.

Le C uré  sous 
la juridiction 
de l’Archid. 

de Josas.

La  ma iso n  du  Pre sby tè re ,  d o n n é e  en 1837 par
M r P h P e M e r c i e r .............................................................................

E n  rentes su r  l’état 
U n e  ins c r ip t ion  de cinq cents  f rancs de r en te  p e r p é 

tuel le ,  do na t i o n  de Mme de L ar o ch e fo u c au l t  ( I er avri l
• 8 2 9 ) ............................................................................................................................................. 50 0 h

Insc r ip t io n  de 5oh de r en te  p ro v e n a n t  d u  r e m b o u r 
s em ent  des cap i t aux  de r en te  dûs pa r  les r ep résen tan t s
Bayeux  et le S r R oge r  (22 sept .  1825) ................................. 5o

In sc r ip t io n  de 82h de rente ,  r e m b o u r s e m e n t  effectué
par  M r de F ra n ce  ( i 5 sept .  18 3 6J ..........................................  82

Ins c r ip t ion  de 6oh de r ente ,  r emboursen t*  effectué
par  M r H y a r d  (11 ma i  1838) ...................................................  60

E n  recet tes  éventue l le s
De la locat ion des cha ises : e n v i r o n ..............................  i . 3oo
Des Q uê tes  et o b l a t i o n s ..........................................................  1.200
Des d ro i ts  d ’i n h u m a t i o n s ...................................................... 1.000
De la ci re p ro v e n a n t  des serv.  f u n è b r e s .........................  3oo

4.54 7h
C est un  revenu  d ’en v i ron  q u a t re  mi l le c inq cents  francs,  avec 

les va r i a t ions  que  peuve n t  su b i r  les r ev enus  éventue ls .
B a s - c h œ u r

Le  Bas -ch œu r ,  c o m m e  il est di t  (au P r o g r .  12e), t ou t  i n c o m 
plet  et peu  n o m b r e u x  q u ’il est m a in te n an t ,  coûte n é a n m o i n s  à 
la F ab r iq u e  e n v i r on  dou ze  cents  f rancs .

C o n f r é r i e
L ’on  t r o u v er a  (au P ro gr .  1 5') t ous  les détai l s  relat i fs  à l’É r e c 

t ion de la C o nf ré r i e  de la Ste Vierge,  en 1628, ses r evenus ,  
l’emp lo i  de ses fonds ,  qu e l qu es  réf lexions su r  l’état  ac tuel .

N o m i n a t i o n  à la Cu r e
La C u r e  r elevant ,  c o m m e  n o u s  l’avons  di t  plus  hau t ,  du 

Ch a p i t r e  de N o t r e  D am e,  c h a q ue  ch a n o in e  n o m m a i t  ad  tu rn u m  
et p résen ta i t  le sujet  dés igné à l ’A rch id ia c re  de Jo sa s, sous  la 
ju r id ic t ion du q u e l  étai t  cette par t i e du  D io cè se ;  le C u r é  étai t  
dés igné le plus  sou ven t  dans  l’acte de n o m in a t i o n  sous  le t i t re 
de V ica ire  p erp é tu e l.

L ’on  voi t  la s ig na tu re  de l’Arc h id ia c re  de Jo sa s  de t e mp s  
à aut re  su r  les Reg is t r e s  d é c o m p t é s  de la F a b r iq u e ,  n o t a m m e n t  
à la fin du c om p te  r ela t i f  aux g r andes  r ép a ra t ions  faites sous 
M r B a u d o u in  — 26 oct .  1732 — , de m ê m e  en 1782 — et 1786-
1787-

en 1722, 26 oc tbre, folio 79 au  verso,
en 1730, 27 ma i ,  folio 110 au verso,



5 7 SCEAUX-PENTHIÈVRE 9

en 1744, 9 septbre, folio 101 au bas,  
en 1780, 22 sep tbre, folio 3 5 1, 
en 1782, 21 septbre, folio 364, 
en 1784, 26 ju in ,  folio 368 verso,  
en 1786, 21 septbrc, folio 383 , 
en 1787, 21 juil l . , fol io 388 au verso.
L ’on a vu  plus  h a u t  des actes de t r ansac t ion ,  soi t  ent re  le

Du c  d u  Maine  et le C h a p i t r e  (3 septbre 1731),  soi t  ent re  les
Cu ré s  de Sceaux  (20 xbre 1717) ; ces actes ét ai en t  la con sé que nce
de la d ép e n d an c e  de la C u r e  par  r a p p o r t  au  Cha p i t r e .

C ’est d ’après  de semblab les  droi ts ,  en usage  à cette épo que ,
que la F a b r i q ’ paya it  u ne  redevance  à l’Abesse de M o n t m a r t r e .

^Redevances^ Reg.  des co m pte s  de la F a b r i q ’ pag.  2 3 1 ver so ,  on  lit. Payé  à
envers'^  l ’Abesse de M o n t m a r t r e  p o u r  cense  et d ro i ts  se igneur iaux

l’Abesse de p o u r  les hér i tages  que  l’Ég l i se  de Sceaux  possède su r  le ter r i-
Montmartre . • j  n> 1 A ■ 7 ,1750. totre du  B o u r g - l a - R e in e ,  la s o m m e  de 17 l ivres 16 sous  p o u r

seize anné es  suivan t  sa qu i t t ance  faite du  22 n o v bre 1753.

A c t e s  d e  N o m i n a t i o n s  d e s  C u r é s  d e  S c e a u x

Ext ra i t s  des Reg is t r e s  du Ch a p i t r e  de N ot re  D a m e ,  conse rvés  
g aux Arch ives  du  R o y a u m e  (L) sect ion h i s t o r i qu e .
Archiv’<du Ce tte  col l ec t ion  des Reg is t r e s  capi tu la i r e s  c o m p r e n d

Sectmn'^'hîs ^  r egis t res ,  la p lu pa r t  su r  p a r c h e m in ,  et  de p lus  un  gros  
to r iq ’ v o lu m e  in-fol° In d e x  ch ro n o lo g icu s  : c’est  un  relevé des

L Regis t r es  capi tu la ir es  par  o rd re  de ma t i ères,  pa r  S a r r a s in ,  
C h a n o in e ,  Archiv i s t e  du  Ch ap i t r e  ; il va ju s q u ’en 1755 (on le 
t rouve  aux  A rch .  du  R o y a u m e ,  vol .  62 R . S .  L  623).

' ^49
Ceaux

De Pra esen ta t i s  per  Capi t .  ad Ecc les i am de C ellis  
P a r i s ls Dioecsis (Seaulx)

P o s t  ca n ta te   Reg- 1 pag- 367 — L  5 12.
Gui l l e lm.  Fel icis ,  Belvacen.  Dioec.  ad.  Ec c le s i am  de C e a u x  

n o m i n a t u s  pe r  Magi .  G u i d em Coqua t r i c i s ,  can.  par is  (1).

l 359
Seauls  In crast in.  Sorum J a c bi et Xr i s to fo r i . . .  Reg.  2 p. 157 — L  5 12.

H o d ie  M r M a r t i n u s  de Mel lon ad ca usa m sui  tu rn i ,  e t c . . .  sub  
p ro tes t a t ione  q u o d  n o n  in tend i t  p rae jud ice re  im pe t r an t i b us ,  ad

(1) Ces e x tra its , a sse j m al transcrits  dans l’exem pla ire  orig in a l , ont été  
révisés, complétés e t rectifiés par l'abbé R . Ja g uelin . (Cote nouvelle 
LL. i o 5). Anno 1349 die lunae. Le d im anche  C antate  est le IV* après 
Pâques,  qui tombait,  cette année-là, le 12 avril. Il faut donc da ter  le lundi 
11 mai 1349. R. J,
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1370 
de Cellis

i 3 gg
Seaux

1435
Seaulx

1435
Seaulx

1478
Seaulx

Ecc les i am de Seaul s  p raesen tav i t  Dum J o h a n n e m  de Mo nte e -  
v r an o  (1).

In  c ras t .  C o n c e p ....  Reg.  3 p .  567 — L  5 12.
Ad T u r n u m  M tr! Mar t in i  Me r lo to  fiat p raesen ta t io  ad D um

E pi sc op .  pa r i s ,  et  p r ae sen te tu r  D us G i r a r d u s  de D o m n a  Mar ia  
in m o n t i b u s  ad pa r ro ch .  Eccl .  de Cel l i s  par is .  D ioec .  (2).

12 s e p t   Reg.  5 p.  <5 — L 514.
Vacat  ad p rae sens  Eccl .  P a r r o c h .  de Seaux pe r  o b i t u m  D ef f1

D ni Æ g i d i i  P ine l l i  (3).

4  n o v   Reg.  9 bis p.  182 — L 5 16.
Fiat  convoc a t io  ad l u n e d iem pr ox im.  p ro  p r ae se n t a nd o  ad 

C u r a m  de Seaulx,  vacant ,  in men se  octobr i s  novi ss ime  praete-  
r i to per  o b i t u m  deP* D ni Pé t r i  de Yvry,  qu i  ob i i t  die u l r 1 dict i  
oc tbr, p ro  q u a  su pp l i ca ve ru n t  D nl J o ’ Manare ,  E g id .  G u er a r d ,  
beneficiat i  in Ecc l .  par is .  (4).

7 nov.  ib id .
Q u ia  n u l lu s  de D o m in i s  cano n ic i s  vo lu i t  cape re  p ro  suo  

tu r n o  P a r r o c h .  Ecc les i am  de Seau l x  ad p rae sen ta t io n em  Capi -  
tul i  spec t an tem ,  p ro  q ua  ad ho d ie  fit convoca t io  et quae  vaca-  
vit  in men se  P apa e ,  videl icet  u l t i m a  me ns i s  octobr i s  nov is s ime 
p raeter i t i ,  d e l ibe ra t um  est  per  C a p lum q u o d  C a p i t u l u m  prae-  
sentabi t  ad  e a m d e m  D. Jô  M a na r e  p r br in  Ecc les i a  par is i ensi  
benef i c i a tum,  s up e r  h o c  sup p l i ca n te m  (5).

22 m a i  Reg.  17 pag.  266 — L 521 .
P ra es e n te t u r  Dno A r c h i d 0 de Josa ys  ad C u r a m  de Seaulx  

par is .  Dioec.  M r O d o  F o le t  pr«* in  A r ^ s M ‘«  ; d u m  vacabi t  
per  r e s i gn a t ion em  D n’ P tr* D u ja r d in  e jusdem possessor is ,  aut  
ejus  p ro cu ra to r i s  in m a n i b ’ D ni Pa r i s .  Epi sc ' ,  causa  pe rm ut a -  
t ioni s  et n o n  al ias facient is  c u m  eo d e m  ma gis t r o  O d o n e  et ad 
eccles iam p a r o c h i a l e m  de Plesseys  R a d o lp h i  e t iam parisier isis 
d ioecesis ,  qu an t  possidet .

(t) (Cote nouvelle  LL. ï o ô a ) .  Veneris. Il faut da te r  le 26 juil let i 349 

(vendredi). R. J.
(2) (LL. 107). 9 décembre.  Le scribe avait d ’abord écrit S e llis . R. J.
(3) (LL. 109 A). Die Veneris post na tivita tem B. M. Virginis (vendredi 

12 sep. 1399). — On lit dans LL. i o 8 a  p. 141 (26 août i 3g 3) : Dno Egidio 
Pinelli  fuit in te rd ic tum  officium machiescis et fuit ei da ta  c lericatura  
m a tu t in a ru m .  R. J.

(4) (LL. 114) vendredi 4  nov. R. J.
(5) Même page, m êm e cote. R. J.
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E n  marg e  on lit : P raese n ta t i o  ad  C u r a m  de S ea u l x ;  prae-  
sentat io  ad C u r a m  de Plesseys R a d u lp h i  (i).

4  f e b r   Reg- 20 pag .  208 — L  5 2 2 .
P ra e s e n ta t u r  D no A r c h ” de Josays  Dnus J o h a n n e s  C he r i a u  

p r b ter ad E cc l .  p a r r o ch .  de Sell is paris.  Dioec.  ad praesen t"1 
C a p u p a r i s sis spec tem ; vac an te m  per  r e s ig n em il l ius in ma n ib .  
D ‘ E p i s c ’ paris,  f ac tam ex par t e D ni O d o n i s  F o le t  p r ri u l t ’ 
possris causa  pe r m u t .  facti c u m  eo d e m  C he r i a u  ad pa r r o ch .  
E cc l .  de Plesseys  R a d u lp h i  pa r i s ,  dioec.  e t i am ad p ra e se n t cm 
Capit* spec ta n tem (2).

24 m a i   Reg-  24 pag.  86 — L 524.
Dnus M a gr P e t r us  de C h a te au pe r s ,  c a no n ic u s  par is i ensi s,  

v ica r ius  et p r o c u r a to r  in h ac  par t e  D ni Ma gri Jacob i  Loue t ,  
Can .  p a r i s . ,  in m a g n o  tu r n o  no m in a v i t  Cap i tu lo  M.  J.  Gar-  
leke,  p r b um ad Eccl .  p a r r o c h .  de Seaulx paris .  Dioec.  vacan t ,  
per  o b i t u m  nov is s imi  Cu ra t i  (3 ).

i 3 f e b r   Reg-  2 5 pag.  438  — L 524.
V en e r b Vir  M r J o e® C h a u d e r o n ,  u t r iu s q u e  jur is  Docto r ,  fuit  

p r ae sen ta tus  ad C u r a m  de Cel l is  par is .  Dioec.  vacant ,  per  re- 
s ignm M* Rober t i  R oge r  in ma n ib .  D‘ E p i s c ’ pa r i s ,  f ac tam et 
ad m is sa m ,  ca u sa  p e r m u t . ,  q ua e  p raesen ta t io  facta est D° A rch .  
de Josays .

7 o c t   Reg.  29 pag .  904.
C u r a  seu  pa r ro ch .  E cc l .  de Seaulx,  pa r i s .  D ioec . ,  vacans  

per  o b i t u m  Def ‘ M ’ Ph i l ibe r t i  Ba ru te ,  qui  d iu  est decessus  in 
legat ione,  salvo jure cu j usque ,  col l at a  fuit ,  sede vacan te ,  
M° H e n r i c o  Go up i l ,  a r t bus M ro g r ad ua to  et in s in u a t o  id r equ i -  
r endi .

23 d é c e m b    Reg .  3 i page 397 — L 528.
Pra es e n t a t us  est p r b ter J s Mai l l a rd  D no A r c h i d ” de Josays  

r e p r ae se n ta n du s  Dn0 C a rd .  de Be lloys  E p i s c 0 par is ,  seu ejus 
v ie0 ad p a r r o c h .  Ecc l .  S li J o .  Bapt .  de Cel l i s  par is .  Dioec.  et 
dict i  A r c h i d tus de P a t r o na l i  Eccl .  ex i s t entem va can te m per  
r e s igna tem ejusd.  per  f r a t r em L u d .  Le Suige no v i s s im u m  il l ius 
P os ses so rem  pac if i cum,  causa  t a m en  p e r m u t . . .  e t c . . .

(1) (LL. 122). R. J .
(2) (LL. 126). Mercurii 4  febr.  1494 (nouveau cal.  1495). R. J.
(3) (LL. i 32), Vendredi après la Pentecôte. R. J,
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1546 
de Cellis 

seu 
de Sugillis.

1 54 8 
Ceaux

i 554 
Eccl. Sti Jo 

hann is  de 
Cellis seu 

Situcis 
Vicaria perp

1 56o 
Seaulx

i 5go 
Vicar. perp. 

de Ceaulx.

i 6o5 
Eccl. par- 
roch. seu 

Vie. perp.  de 
Cellis.

Vicar.  pe rpa. 
de Cellis, 
vulgo de 
Ceaulx.

20 d e c e m b   Reg .  34 pag.  720 —  L 529
Pr ae se n ta tu s  est ex par te  Ca p i tu l i  D no A r c h i d 0 de Josays  

M r P.  de la P an o ze  ad C u r a m  seu p a r r o c h .  Ecc l .  de Cel l i s  seu 
Sugil l is  par i s ,  d ioec.  si et in q u a n t u m  vacare con t iger i t  per  
r es ign.  f ratr is  J o .  Mai l l a rd  etc . ,  r ep r ae se n ta n d u s  D° Epi sc .  
parisi .

i il M a r t i s   R .  35 pag .  621 - L  53o.
P ra ese n ta tu s  est D” A r c h i d 0 de Josa ys  frr F ra n c i se .  Habe r t  ad 

C u r a m  seu p a r r o ch  Ecc l .  de Ce au x  par i s ,  dioec. ,  ex prae-  
sen ta t ion e  Ecc l .  pa r i s ,  va can te m per  r es ign.  M'  P tri de la 
P a n o u z e . . ..

L u n â  i a o c t   Reg.  36 pag.  873 — L 5 3 1,
P rae sen ta tus  M r Jo.  du  Pel le  ad Vica r i am pe r p e tu a m  seu 

pa r r och .  Ecc l .  S1' J o h a n n i s  de Cel l i s  paris.  Dioec .  seu Si tucis ,  
jus in e a m d e m  pr ae te n su m per  M .  R o b .  Ca i l l au  cl.  andegav .  
D° Arch id" de Josays ,  ex causa  p e r m u t nis.

L u n â  10 J u n i i   Reg.  38 pag.  38 —  L 5 3 3 .
P ra e s e n ta t u s  est D no A r c h i d 0 de Josays  seu e jusd .  Vicar io 

M.  M.  Ysvel  Ba l lue  cleric.  Andegav.  ad pa r r och .  Ecc les i am  de 
Seau lx  par .  dioec.  et  P a t r o n a t u s  Eccl .  paris.  Si u s q u a m  pri- 
m u m  vacaver i t  pe r  r e s i g n 0™ a par te  M ri Ro be r t i  Ca i l l eau  
noviss™1 i l l ius  possess ris pacifici,  ca u sa  t a m en  pe rm ut .

26 sept . . .  ........ Reg.  4 4  pag.  5 8 8 .
Ad  Vica r i am perpet .  de Ce au lx  par i s ,  dioec.  vacan tem per  

o b i tu m  deP1 M trl Y sa m be r t  p raesen ta tus  est M r G ui l P  Ca n te -  
lou  p r b ter dioec.  Lenov ien .  exempt ion i s  S (i Ca nd i d i  D no 
A r c h i d 0 de Josays .

Vener .  5 A u g ................ Reg.  47 pag.  53 8 .
Dm o r d in a v e ru n t  co n f o r m i t e r  ad l i t teras p r o cu r a t o r i a s  ini t as  

pe r  M.  Gui l l .  C a n te lo u  (canon,  prb»™ Su Dionys i i  de Passu)  
p r es b um Re c t o re m  seu C u r a t u m  Ecc l .  p a r r oc h .  de Cel l i s  par is ,  
dioec.  ad r e s ig na nd .  E cc lam p a r r o c h .  seu Vicar .  p e r p e tu a m  
pr ae d ic ta m,  cujus ,  qu o t i e s  vacat ,  p raesen ta t io  ad D.  D.  Dec 
et Capi t .  par is .  ecclae r ep r ae se n t a tu r  ad A r c h i d um de J ° .........

Vener .  12 A ug  ............  Re g .  47 pag.  540.
Dno H u b e r t  c a n o n 0, par is ,  dicent i  se t a n q u a m  in t u r n o .  . 

n o m i n a r e  D. M.  S teph .  Rose p r b um ad Ecc l .  par is ,  seu Vicar'» 
pe rpe t .  de Cel l is  vulgo  de Ceau lx ,  vacant ,  per  o b i t u m  def1' M*
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Gu i l l 1 C a n te lo u  ( lunae  8 vi tâ  functi )  l i t t e rasque  r ep rae sen ta -  
t ioni s  necessar ias  sibi fieri et expedir i  petent i ,  r e s p o n s u m  est 
a  die vener .  5 ..........

ad n o m i n a t i o n e m  D ‘ T o u z a r t  can.  par is ,  t u m  in tu r n o  prae-  
sentasse ad dict.  Ecc l .  M a r t ™  de Z e n e u d e r  p r b ™  dioec.  bel lov.

27 a p r i l . . . .   Reg.  47 pag.  79.

Ecc'bparr. Ad ECcL Pa r r o c h - seu Vica r - P ^ P -  de Cel l is  (de Seaulx)
vel vacant ,  per  s im pl .  r es ign .  M a r i ni de Z e n e u d e r . . .  D ni ad

de"Cdü*s" n o m i na t i o n e m  D ‘ can.  Bru la r t  in tu r n o  p r ae se n ta v e r u n t  D no 
(de Seaulx).  A r c h i d 0 de J° M.  Ant .  Dre ly  p r b ™  dioec.  am bi on .  D no E p i s -  

copo seu ejus Vica r io r e p r a e se n ta n d u m .

20 feb r ...................  Reg.  52 pag .  58 .
Ecchpar- Ad EccL p a r r o ch .  seu Vicar.  perp.  S« J o .  B a p t a e  de Si tul is

^roch.seu v u l g°  de Seaulx . . .  vacant ,  per  o b i t u m  M ri E.  Val l erau. .  D ni 
Sii ‘j ! ^Baptae P raesen tav e r u n t  M. N icum D a v y on n e  p r b "  S u e s s . . .  de con-

dvuiSa tUHS’ S6nSU D ‘ Ro ss i^ no1’ c a n - Pa r i s - (25 febr pag .  70) E t  per  s impl .  
Seauix, alias r e s ' g nem dicti  N ie 1 D av y on n e ,  possess ione  non  adepta ,  D ni 

de Cellis.  p rae sen ta ve ru n t  M .  G ui l l .  M a u p in ,  p r b ™  A m b io n . co ns ens u  
D 1 Ros s ig no l  can.  par is ,  de cujus  pa r t i t ione  existit .

Eccf.p7ar- S a b b - 2 7 m a n ............... Reg .  53 p. 3 3 8 .
roch.seu D"> p rae sen ta v e ru n t  ad Ecc l .  p a r r o c h .  seu Vicar .  p e r p e r

^ o . Ç a e St ' J o- B‘ae de Si tul is  al ias de Cell is vu lgo  de Ceaux ,  vacant

a l f a s^ ce i -  PCr ° bitUm defti Gui lP  M a u P i n - -  F ranc i s .  Ma r t i n  prbum
lis vulgo co n s ta n t ,  de con s en su  D lu R o s s i g n o l . . .  de c u j u s . . .

de Ceaux.

22 sep tb...............  Reg.  55 pag.  176.
Ecci.3par- AC* Pa r r o c b ' Ecc l .  seu y ic. pe r p .  de beaux ,  vacan tem per
roch.seu o b i t u m  M .  Ma r t in  i l l ius u l t imi  po ss ris D n‘ p r ae sen tavrunt Dno

deCePaeux'  A r c h i d ° de J o s - M - P e t r u m  C o u r a n t . . .  de c o n s en su  D1 Ros s i 
gnol  can.  par is ,  de cu jus  pa r t i t ione exi st i t ......

i 636
A n n é e s  x636 et 3 8 .

Deux  pièces conservées  aux Arch iv .  du  R o y a u m e  dés ig nen t  
p o u r  C u r é  M™e P ie r re  H a m e l i n ,  p r ^  L icencié  en d ro i t  c a n o n .

% 'l la g e  et D a n s  Ie t i t r e  de 16 3 8 , il est dit  : P a r  devan t  A n to in e  D ûm es -  
SeTuixde n î l * T a b e l l i o n ; )uré c o m m is  establ i  au Bai l l age et Ch a t e l l™  de 

x’ Seaulx,  fut  p r ésen t  en sa p e r so n n e  M.  P i re H am e l i n . . .

„ *638 ,
Ecc l.par-  °  o c t o b ................. Re g .  57 pag.  254.
r ° c h .s e u  Ad pa r r oc h .  E cc l .  seu Vie.  pe rpe t .  S« J o .  BapP* de Si tul is ,
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Vie. perp. seu Sal ic ibus,  al ias de S e a u x . . .  vacant ,  per  r es ign.  M.  P tri 
S« J.  B‘>« d e .............................. . ’ _... . ., ^  tn r -  — _
^Situlis, seu° H a m e l i n  u l t ‘ possess ris in m a n ib .  D.  D.  fac tam et pe r  eos 

^al i as*8’ ad m is sa m ,  D ni p r ae se n t a ve ru n t  M. H y e r o n i m u m  A u b e r o n  
de Seaux. p r b um paris ,  sufficienter  c a pac em  e t i d o n e u m . . .

1640. Le m ê m e  est dés igné dans  u n  acte de Don a t i on .

1662. D an s  u n  t i t re de r ente (Archiv .  d u  R o y me) on  lit : en 
p résence  de Jean  Senob ie r ,  Bache l ie r  en  Th'% P r tre C u r é  de

, 1662
Eglise S1 J.

Bapt*
de Seaulx. l ’Ég l i se  S. J.  B a p te de Seaulx.

1668 
Parroch .

Sceau.

12 a u g ..................  Reg.  70 p. 202.
Eccl. seu Vie. Ad pa r r oc h .  Ecc l .  seu Vie.  perp.  de Sceau,  par is ,  dioec. ,  

perp. de vacant ,  pe r  o b i t u m  Mtri J o nis Nicolas ,  C a p i t u l u m  praesen tav i t  
M.  Æ g i d i u m  de R o h a ix  p r bum dioec.  bajocen.  in jure can.  
F a c tis pa r i s sis L icenc ia tum ,  D no A r c h i d 0 de Jos .  pe r  ip su m  D° 
A rc h ie p 0 pa r i s1 r ep r a e s e n ta n d u m . . .  de cons ensu  D nl G a u d in  
can.  par is ,  de cu jus  pa r t i t ione  existit .

1669
Seaulx.

1670 
Au tabellio-  

nage 
de Seaulx.

1669, 10 févrer. T i t r e  de r ente (Archiv.  de la F a b r i q ’). Sou s  
M r de T r e s m e  se ignr du  di t  Seaulx,  C l au de  Nico las  C u r é  de 
l ’Égl ise  S1 Jean  Bap te de Seaulx.

1670. T i t r e  de r en te  (Archiv.  de la F a b r iq ’).
P a r  deva n t  Jean  Bruslé ,  c o m m i s  au T a b e l l i o n a ge  de Seaulx. . .  

fut p résent  en sa pe r s onn e  Msire A n th o in e  Mâ nie r ,  B a c h r en 
T h 8 ie de la F a c té de Pa r i s . . .  passé au  di t  Seaux  en p résence  de 
M r Touss* Merl i er  p r tre vicaire de la di te Égl ise .

E n  1671 et 1679, t i t res de r ente  de m ê m e,  d u  c o n s en te m en t  
de Ant" M a ni e r  (Archiv .  de la F a b r i q ’).

1687 
Parroch .  

Eccl. seu Vie.

26 se p t .................  Reg.  78 pag.  809.
A-d p a r r oc h .  Ecc l .  seu Vie.  perp.  de Salicis,  vu lgo  Seaux,  

perp. deSa-  d ioec. par is ,  vacant ,  per  o b i t u m  M. A n t ml Manie r ,  p r n i l l ius 
l‘seaux*?0 u l t imi  possessor is ,  etc. . . .  D ni p r aes en t av e ru n t  et nominav™"'  

de c o ns en su  D'  G a u d i n  can.  par is ,  de cu jus  par t i t ione  e jusd’ 
p raesen ta t io  seu n o m in a t io  existit ,  M.  N i c o l a u m  D u p u y  p r b um 
dioec.  t u r o n . . .

, 1689 1689. T i t r e  de r ente (Archiv.  de la F a b r i q ’).
EgBaept-1 J ' A tous  ceux qu i . . . .  fut p r ésen t  M 3ire Jo s e p h  F o n ta in e  p r » '  et 
de Seaulx. Q ur(s pÉgli se ,  Œ u v r e  et F a b r i q ’ S1 J.  B a p t '  de Seaulx.

1702 et 1709 : le m ê m e  J. Fon ta i ne .

1711 1711 (ti tre de ren te ) . . . .  fut p r ésen t  M sire Jo s e p h  Lep in ay ,  p r lr'
P Sc°eaux.de C u r é  de la paroisse de Sceaux.
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1713 et 171 5 : le m ê m e  J.  Lep inay ,  n o m m é  dans  des  t i t re s  de 
r ente (Archiv.  de la F a b r i q ’).

1716 14 feb r .................  Reg.  96 pag.  37.
parroch.Eccl. Ad  G u r a m ,  seu pa r r och .  E cc l .  S li J is B a p tae de Gelis (gall ice
Sllde°CeUstae ^ ceaux) d >o e c - par is ,  vacant ,  per  r es ign.  M ’ Jos ep h i  de Les-

(gallice de p inay  p r b ri in ma n ib .  D nï A rch ie p '  par .  f ac tam. . . .  etc. . .  de 
Sceaux), consensu  D1 de M i r o m e n i l  can.  par is ,  in cu jus  p a r tne existit ,  

n o m i n a v e r u n t  eid.  D° Archiep"  M.  G u i d o n e m  L u d m B a u
d ou in ,  p r bum dioec.  Lexov.  sacrae F a c u l tls par is .  Ba cch .  T h e o l .  
sufftsr ca pac em  et i d o n e u m ,  cui  ex p ed ie n tu r  l i t terae in  fo rma .

Le Ch a p i t r e  cède son  d r o i t  de p r és e n t e r  à la C u r e  de Sceaux  
à M®r l ' A rc h e v ’.

1748 L u n â  16 decem b. . .
T^ec|uefr ^ nus C a m e r a r i u s  dixit ,  jus p rae sen ta nd i  seu n o m i n a n d i  ad

le Chapitre Eccl .  pa r r oc h .  sub  invoca t ione  Sü Jo a n n i s  B a p tae de Cel l is ,  
CdroitSd "  gallice de Seaulx,  dioec.  par is . ,  q u o d  q u id e m  jus p raesen ta t io -  

Nomination n is et  no m in a t i o n i s  ad C a p i t u l u m  E cc l .  par is ,  per t inet ,  cesse-  
l’Archevêq’. r u n t  et d o n a v e r u n t  in p e r p e t u u m  I 11‘ ac R e v e r d 0 D.  D° 

A rc h ie p 0 par i s ,  et ejus successbus in c o m pe ns a t io ne  et r epa ra -  
t ione d a m n i  q u o d  Sedes  Archiep.  pa r i s ,  ad q u a m  jus p ra e 
sen tand i  seu N o m in a t io  dic tae Vicariae p e r p uae S li Ma ur i  
per t inet  r a t ione  D ec ana tus  Sli M au r i ,  per  e jusd’ Vica r i ae  sup-  
p r es s i on em  p a t e r e tu r ;  im o  fece run t  po tes t a t em M tro D es m eu re  
jun io r i ,  in Caste l le to  par is .  No ta r i o ,  conf i ci end i  a c tu m  h u ju s  
cessioni s o m n i  me l io re  forma .

*749 S a b b li i 5 mar t i i  1749
M r le C h a m b r i e r  r a pp o r t e  que  le susdi t  acte de cess ion  est fait.

Noms diffé- L ’on  voi t  par  les Actes ci tés c i -dessus ,  t i rés des pièces conse r -  
6àSceauxfS Yèes aux  Arch ives  du  R o y a u m e ,  ou  de qu e l q u es  t i t res  de r ente 

conservés  dans  les A r c h i v . de la F a b r i q ’ que  la m a n iè re  d ’écr i re  
le n o m  du  pays ,  soit  en la t in ,  soit  en f rançais ,  a subi  de n o m 
breuses  var i an tes  : so uv en t  il est  facile de voir  que  ce n ’est que 

. dans  l ’o r t h o g r . ;  que lquefo i s  aussi  le c h a n g e m e n t  por t e  su r  une
E c o l o g i e s  au t re  é t ym olo g ie .  P o u r  jet ter  q ue lq ue  jour  su r  cette ques t ion ,  

du pays, d o n t  l ’exp l i ca t ion ne p eu t  être que  con jec tura le ,  je joins  ici une 
no te  q u ’a b ien  vo u lu  me  c o m m u n i q u e r  M r A r m a n d ie s ,  che f  au 
Min i s t .  du  C o m m e r c e ,  chev.  de l a  Lég.  d ’hon .

Note de Mr r c . c  -n- 
Armandies. K l 5 4 6 - de Sugl l l i s .

D ’après  le Glossa i re  de  D uca nge ,  S u g il la tio  est  s y no n im e  de 
S ig il la t io  (vol. 6 pa g .  431 É d i t .  de Didot) .
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S u g il lu m  était  d o n c  s y n o n im e  de S ig i l lu m ,  cache t ,  s ceau.
« 1554. de S itu c is .  P r o b a b l e m e n t  p o u r  S i tu l is .
« 1 0 2 3 . de S itu l is .
D ’après  Du  Gange ,  S itu la  dés ignai t  u n e  m e su re  de capaci té  

p o u r  les l iquides .  Ce t te  m es u re  étai t  appe lée en vieux f rançai s  : 
seillié,  scellée,  seigle,  seau,  sei l let te (vol. 6 pag.  268).

« 16 3 8 . de S a lic ib u s .
Cette  dés ig na t ion  im pl iqu era i t  une  é tymo log ie  ide n t i qu e  à 

celle de S a u lx  les C h a r tre u x .  »

^ a ‘s ’ c o m m e  on  Peu t  s’en conva in c re  en p a r c o u r a n t  les t i t res
minations mis  en marge ,  le n o m  de C ellis  do m in e ,  et les au t re s  var i antes
1ndPistfnc-S Se t r ou ven t  laissées et r epr ises à différentes époques ,  ce qui

tement. p e rm et  de s o u p ç o n n e r  que  souven t  la différence t ient  au copiste ,
ou  à une o r t h o g r a p h e  à l aquel l e on  n ' a t t acha i t  p r o b a b le m e n t
a u c u n e  i m p o r ta n c e ,  c o m m e  q u a n d  il est  di t  (1716) de C elis
gal l ice S c e a u x , ( 1687) de S a lic is  vu lgo  S e a u x ,  et en 1638 , ce qui ,
est p lus  déc i s i f :  de S i tu l is  seu S a lic ib u s  al ias de S e a u x ..  ; dans
l ’acte de 1627 on lit : De S i tu l is  al ias de C ellis  vulgo de C ea u x .

S‘ Jean Bap- L ’on  au ra  r e m a r q u é  aussi  que p lu s ieu r s  actes,  et à des époqu es  
tiste désigne . ar, r  “
com m e Pa- d it t eren tes et assez e loignees,  dés ignen t  p o u r  P a t r o n  S1 Jean-

S eSrdsa actPesU B a Pt is te> et j amai s  S ‘ M a m m è s ,  ce qui  conf i rme l ’o p in io n  émise  
au  P ro g r .  I e r .

S u i t e  d e  l a  s u c c e s s i o n  d e s  C u r é s  d e  S c e a u x ,

d ’après  des pièces conse rvées  aux Arch iv .  de la F a b r i q ’.
De Fra i s sy ,  Jean-Bap t i s t e ,  m o r t  ap rès  45 anné es  d ’exercice 

dans  la C u r e  ; il r efusa de prê te r  s e r m e n t ;  son  service est céléb ré  
da ns  l’Ég l i se  avec P o m p e  au mois  d ’avri l  y 3 , un  mois  après  
celui  du Du c  de Pen th i èv re ,  O n  voi t  dans  p lu s ieu r s  let t res de 
l’Archev.  par  l esquel l es  M r de F ra i s sy  est ch a r gé  d ’al ler  in spe c t e r  
des  chape l l es  d o m e s t i q ’ q u ’il est t i t ré de P r o m o t e u r  r u ra l  ou  
D o ye n  rural .

De  l’E sp in e ,  Je an  F r a n ç .  D o m i n i q ’ vicai re  du  p réc éde n t  depu i s  
1778 ; il avai t  prêté  s e r m e n t  et m o u r u t  C u r é  de Sceaux  en 1807.

M a r t i n a n t  de P réneuf ,  G i lbe r t  J a cqu es  ; il fut n o m m é  C u r é  de 
S ‘ Leu  à P a r i s  en 1821.

H u n o t ,  P h i l ip p e  É t i e n n e  ; il fut  n o m m é  C u r é  de S* Gervai s  
en 1824 et m o u r u t  C u r é  de S1 Me r ry .

Mabi re ,  J a cq ue s  Je an  S im o n  ; en i 83o il se r e t i r a  à S ‘ G er 
m a in  en Laye,  r efusa  sa dé m iss io n  et m o u r u t  en 1837.

P e n d a n t  l’absence de M r Mabi re ,  T i tu la i r e ,  la C u r e  fut desser* 
vie pa r  des A d m in i s t r a t e u r s  :

1749

1793

1807

1821

1824
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M M"  Robe r t ,  qui  devint  Curé de Vanves,
H euq ue v i l l e ,  C u r é  de S1 Nico las  du  C h a r d o n n e t ,  
Bo u c hy ,  qui  passa  à Co u rb ev o i e  en 1837. 

i837 Bo nnafous ,  Lo u i s ,  F ra nço i s ,  C h a n o i n e  h o n o r .  de M o n tp .  ; 
il qui t t a  Sceaux  en 184.3 p o u r  al ler  à la C u r e  de S ‘ P ie r re  du  
Gros  Cai l lou.

i 3 septem Cauvin ,  Ja cq ue s  Jean-Bap t i s t e ,  d u  Diocèse  de Par i s ,  précé-  
bre .  d e m m e n t  C u r é  de Vanves ,  instal lé à  Sceaux  le me rc r ed i  i 3 sep

t emb re  18 4.3.
E v é n e m e n t s  d e p u i s  89.

La paroisse L ’A d mi n i s t r a t io n  de la Pa roi sse ,  c o m m e  on l’a vu au Pro gr .  2, 
en reste confiée après  la m o r t  d u  vénérable  M r de F ra i s sy  (avril 93)

aux soins  de M 1' de l’E sp in e ,  son vicaire,  qui  avai t  prêté  se rm en t  
et fut instal lé c o m m e  C u r é  p a r  M r Desgranges ,  Mai re  ; da n s  le 
m ê m e  t emps,  M r Braul t ,  qui  résidai t  à Sceaux c o m m e  cha pe la in  
du  ma rché ,  d em an d e  et ob t i en t  du  C om i t é  Ecc lés i a s t ique  p e r 
miss ion  d ’exe rcer  l ib r em ent  son Min i s t è re  sans  êt re as t r eint  au 
se rm e n t  (voir  P ro gr .  2).

asseinblé^du ^ e8 ’stre des actes de Dél ibér .  du  Consei l  de F a b r i q ’ est 
conseil de in te r r o m p u  en 92.  La de rn iè re  a s semblée  est du  10 avr i l  [an 4 e

1 abriq en 92 ^  lib e rté , à  l'issue  des offices d iv in s , nous nous som m es assem 
blés en p résen ce  de M M 'S les O ffic iers M u n ic ip a u x ) .

Ouvertu re  L e prem ie r  acte ap rès  l’in t e r ru p t io n  est daté du  D i m .  6 mai 
des assem- * . . 1

blées i ° o 5 (6 prai r ia l  an  i 3) ; ce p r em i e r  acte est s igné de trois Mar-
6 mai i 8o 5 . g U;u.  a s semblés  par  o rd re  du  Préfe t  ; le C u r é  n ’y f igure po in t .
8 septbre i 805 La 2e Assemblée de F a b r i q ’ a l ieu le 8 septbre i 8o 5 ; l’acte est 

s igné des  t ro i s  Margu i l l .  c i -dessus  et de M r de L ’Esp ine ,  Cur é .
E n  1810, a s semblée d u  16 octbre, le Conse i i  de F a b r i q ’ est

r econs t i tué  c o n f o r m é m 1 au Décre t  I m pé r ia l .  A dater  de cette 
époqu e  l e s re n ou ve l i em en t s  par t i e l s  o n t  l ieu r é g u l i è r em e n t  (voir  
P ro g r .  11).

Le i er é v é ne m en t  qui  présente  q u e l q u ’intérêt  dans  les dél ibérât ,  
du  Conse i l  de F a b r i q ’ ap rès  1802 est r e l a t i f  à la bénéd ic t ion 
d ’une  c loche  (1807) ; m ê m e  cé rém on ie  en 1822 : 29 sept ,  (voir  
P ro gr .  21).

E n  1808, vol  sacr i lège.  Les  Stes host i es  so n t  p ro fanées ,  le S ‘ 
C ibo i re  enlevé ; une  quê te  faite à ce sujet  par  M r le C u r é  p r o d u i t  
i 9 8 h  ; on  ins t i tue  une  fête de r épa ra t io n ,  qui  cesse en i 83o.

Le m ê m e  acc id en t  r enouve l l é  en 1837 ;  u n e  quê te  faite par
M r le C u r é  suffit p o u r  ache ter  S' Cibo i re ,  Os te nso i r ,  pet i t  cal ice
en a r g e n t ;  t ous ces vases ava ient  été volés (voir  P r o g r .  21).

.i 8 i7 . 1817, 16 Xbre, le Re g .  des  Dé l ibé ra t ions  con t i en t  un  inve n-înventai- /  » 1 f>Un  ....... .
re détaillé, ta i re détai l lé de tou t  le mo bi l i e r  de  l ’Egl ise ,  et les n o m s  des 

p e r s on ne s  qu i  on t  con t r ib u é .
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1825. 1823. Accep ta t ion  du legs de M mc Vve Lefebvre (P r og r .  5).
Donation . . .  r . , .  r  1

VveLefebvre, M e m e anne e ,  seance du 17 juil let ,  a d m is s i on  d un  Vicaire sur
terratn. ja d e m a n d e  de M 1' Mabi re .

1827 1827. Don a t ion  une  fois payée de c i n q u an te  écus ; legs de
Do na tion v v e  Oa- . , , '  „  ,

houet 150h M me Vve Gaho ue t .
500hde'rentesp1' Mê me séance,  do na t ion  de 5o o h  de r ente ,  po u r  la fonda t ion
Messes à Aulnay. de 2 Messes par  semai ne  à  A u ln ay  (voir  P ro gr .  5e).

1838 18 3 8 . D o n a t i o n  de l’anc ien  presbi t ère  pa r  M r P h .  Mercier .  Et
Presbitère. dans  séance du 22 avri l ,  m ê m e  année ,  le Conse i l  accepte

400  h une  fois payée par  Mr R o u x  p o u r  fondai ion  de 4  Mess,  par
an p o u r  M. P h .  Merc ier  (voir P ro gr .  5e).

1838 11 mai  m ê m e  [année] : séance ex t ra o rd ina i re ,  au tor i sée par
^ m e n u ï e 6 l’A rc h e v ’ p o u r  s t a tue r  su r  la p rop os i t ion  de M r H ia r d  de
rente Hiarn. r e m b o u r s e r  le capi tal  de la r ente de 7 1 h5o c q u ’il paye à la F a b r i q ’.
7 oct>>™- Vote 7 o c t bre m ê m e  année  : le Cons e i l  vote des  r em erc ie me nt s  à
'ment sY \lr M r V a n d e r m a r q  p o u r  les é l égantes  et ut i les r épa ra t ion s  faites,
Vandermarq. t ant  a ]a façade de l’Ég li se  q u ’au  p resbi t ère,  et qui  son t  dues  à

sa muni f icence.
1840 1840. Rép ara t i on  complè te  des O r g u e s ;  prix i 5o o h- La C o n -

Réparation .  , . ,. , .
des orgues, t rer ie s impo se  p o u r  15oh  par  an pe nd an t  deux ans  ; la F abr iq

p o u r  3ooh  pe n d a n t  les années  1840-41-42 (voir P ro g r .  21).
1842 1842. Le Consei l  établ i t  le n ou ve a u  m o d e  de pe rcep t ion  p o u r

Quête des chaises 1 1 •
supprimée. les chaises ,  en usage ma in t en an t .

1843 1843. Séance du  i er o c t bre su r  la d e m a n d e  de M r Ca uv in ,  Curé ,
achats et re- et vu [e m au va i s  état du  l inge,  o r n e m e n ts  ; un  seul  calice et très parations, ,
objets divers, m e sq u in  ;—  le consei l  vote une s o m m e  app ro pr iée  à ces diffé

rents  objets .
Mê m e séance,  le Co nse i l  cha rge  M r le C u r é  de l’acqu is i t ion  

d ’un vitrai l  a n t iq ’ p o u r  la chape l le  S‘ M a m m è s .
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10e P R O G R A M M E

C U R É ,  V I C A I R E S  

ET PRÊTRES A D M I N I S T R A T E U R S

L 'o n  a vu,  au P rogr .  5e et 9“, que l s  é t aient  les r evenus  du  Cur é  
an c ie n n em e n t ,  soi t  en fixe, soit  en r ecet tes  éventuel les .

10 Le R e ve n u  ac tuel  pe u t  être évalué ap p r o x im a t i v e m e n t
c o m m e  il sui t  :

T r a i t e m e n t  fixe du  g ou v e r n e m e n t ,
c o m m e  C u r é  de 2e c l a s se ...................................................  i 2 o o h
S u p p lé m e n t  du g o u v e r n e m e n t  par
o r d o n n a n c e  roya le  (per sonnel le)  (1 844) .......... ' . . .  3oo
Casue l  dans  les convo is  et mar iages
m o y e n n e  su r  3 a n n é e s ................ ....................................  1100
Off randes diverses ,  e n v i r o n ................................................  25o
De la fo nda t ion  d ’A ul na y  po ur
2 Messes  par  s e m a i n e ............................................................  5oo
Reste les h o no r a i r e s  p ou r
2 5 o  messes  l ibres  e n v i r o n ....................................................  25o

T o ta l  a p p r o x i m a t i f   .......................................  36o o h

20 La paroisse de Sceaux a eu un  Vicai re d epu i s  l ’anné e  1825, 
mois  de juil let ,  j u s q u ’en i 8 3 o, épo q ue  à l aquel l e M r Mabi re ,  
C u r é  t i tula i re ,  se re t i ra ,  t ou t  en conse rvan t  son t i t re et la por t ion  
de t r a i t e m e n t  qui  ne peu t  êt re enlevée aux T i t u l a i r e s  d ’après  la 
loi.

U n  ar rê t é  du  Conse i l  de F a b r i q ’ (16 j anvier  183 1 ) r ègle ainsi
le t r a i t emen t  du  Vicaire :

F o n d a t i o n  d ’A u l n a y ..................................   5ooh
T r a i t e m e n t  de l’é t a t ....................................... ..................  35o
É to le  b l a n c h e ........................................................................ 200
S ou sc r i p t io n  des p a r o i s s .................................................  400
P e n s i o n n a t  des D Ues..........................................................  100

T o t a l ...................................  i 55o h
A u  P r o g r .  5S et 9e on a vu  que la Pa ro i s se  avai t  a n c ie n n e m e n t  

deux Vicaires et un  chape la in ,  et quel s  ét ai en t  les t r a i t emen t s  
qu  ils percevaient .
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Le R e g .  des  co m pte s  d e l à  F a b r i q ’, séance d u  21 9bre 1790, 
pag.  399 — chap i t r e  des dépenses  annue l l e s  — por te  :

P lu s  : six cent  qu a r a n te  sept  l ivres hu i t  sols  qua t re  denier s ,  
payé à M M rsles Vica ires  p o u r  leurs  honor a i r e s ,  acqui t  des F o n 
dat ions  à l eur  cha rge ,  su iva n t  qui t t ance .  ..

et plus  bas,  dans  le c o m pt e  que re n d  M r J.  Ba p t e de F ra i s sy ,  
C u r é  :

il lui est d û  la s o m m e  de cent  l ivres p o u r  6 mois  d ’arérages  
de la r ente de deux cen ts  l ivres,  à lui cons t i tuée  pa r  l a d i t e  
F a b r i q ’, su r  la ma i so n  du Vicar iat ,  par  con t ra t  passé devant  
M e D o d o n ,  N ota i r e  à Par i s ,  le 26 avri l  1786.

U n  c o m pt e  de 1785 d o n n e  à M r de l’Esp ine ,  I e r  Vicaire,  
334h i o s-, et à M r Gallée,  2'  Vicai re,  m ê m e so m m e.
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i° La de rn iè re  a s semblée de F a b r i q ’ ava n t  la Rév o lu t i on  avai t  
eu lieu le io  avri l  1792, sous M r de F ra i ssy  C u r é  ; le Regi s t r e  
des D é l i bé ra t ions  s’ar rê t e à cette époque .

Il s’o u v r e e n  i 8o 5 , le 26 mai  (6 prai r i a l  an 13), pa r  u n  acte 
r e la t i f  à la c o m p o s i t i on  du n o u v e a u  consei l .  Ce p re m ie r  acte se 
passai t  en p résence  de M r de l’Esp ine ,  anc ien  vicaire,  et a lor s  
Curé .  L ’ins tal l at ion des 3 n o u v ea ux  Margu i l l ie rs  cho i s i s  par  
M r le P ré fe t  fut faite pa r  M r Desgranges ,  Maire ,  au ban c  de 
l ’Œ u v r e ,  en présence des F idèles  r éun i s  et de M r de l’Esp ine ,  
Curé ,  l’an 1 3 de la R é p u b l i q ’, le j eud i  3 p ra i r ia l ,  j o u r  et fête de 
l’Ascens ion,  c o m m e  il est di t  dans  l ’acte dressé et s igné,  et 
conservé a u x A r c h i v .  de la F a b r i q ’.

M r Ma r t i n an t  de P ré n eu f ,  son successeur ,  t rouv a  ce consei l  
r ég u l i è re me nt  con s t i tué  lor s  de sa n o m in a t i o n  à la cu re  de 
Sceaux  en 1807.

Le Conse i l  de F a b r i q ’ fut r enouve l l é  in t é g r a le me nt  d ’après  la 
loi du 3o Xbre 1809 et c o n f o r m é m e n t  à la le t t re c i r cula i re  de 
M M ' s les Vicai res  Généraux .  M r le C u r é  et M r le Mai re  d o n n è 
ren t  connai s sance ,  l’un  de deux m e m b r e s  choi sis ,  l’aut re  de 
trois ; t ous  r eç ur e n t  la sanc t ion  légale,  les u n s  de M M rs les Vi
cai res  généraux  a d m in i s t r a n t  le Siège vacan t ,  les deux au tres  de 
M r le P ré fe t  ; l eur  n o m i n a t i o n  fut p r oc l am ée  dans  l’as semblée 
du  16 oc tbre 1810.

E n  1836 , R e n o u v e l l e m e n t  du  Consei l  de F a b r i q ’, co m po sé  
ainsi  q u ’il sui t  :

M M "  de L ac o u r ,  Bou logne,  A rm a n d ie s ,  Bressel ,  R a go n  (voir 
au  reg.  des D é l i b . ).

2° Les r en o u ve l l e m en t s  successifs  o n t  eu  lieu depu i s ,  confo r 
m é m e n t  à la l o i .

3* La  con s t i tu t ion  du  consei l  ac tue l  se t rouv e  pa r  cela m ê m e  
régul ière.
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Membres du 
Conseil 

de F a b r iq ’ 
en 1847.

40 Les M e m b re s  actuels  c o m p o s a n t  le Conse i l  sont  :
M M "  Ca uv i n ,  Cu ré ,  depu i s  1843

G a r n o n ,  Maire ,  M bre de la C h a m b r e  des Dépu tés  
Vicom te  de Lescalop ier ,  T r é s o r i e r  (1844)
Vaury ,  ins t i tu t eu r ,  secréta i re  ( 1840, r éélu 1845) 
Lucas,  p ropr i é t a i r e  ( i 83o, réélu 1845)
P ica rd ,  r e n t i e r  (id, id)
Salpé t ie r ,  p ropr i é ta i re  (1847).



J.  M O R EL
Professeur au Lycée Lakanal

A N D R É  T H E U R I E T

hom m e de lettres et fonctionnaire 

( 1 8 6 8 - 1 8 7 1 )
(Conférence faite aux « Amis de Sceaux », le 9 m ars  1935).

A n d ré  T h e u r i e t ,  not re vois in de Bourg  la Re ine ,  c o n n u t  la 
gloire : il fut de l’A cad ém ie  f rançaise et pub l i a  des  r o m a n s  à 
gros t i rage t il y a des pages de lui dans  les Adorcouiix C ho isis  
à l’usage de nos classes ; les au te u r s  de Manue l s  d ’h is to i re  lit
t éra i r e le m e n t i o n n e n t  encore ,  avec un en t h o u s ia s m e  d im i nu é ,  
r ec on na i s s on s - l e .  E t  j’avou e  que c’est le seul  has a rd ,  q u i  fait 
que  je vais évoqu er  devant  vous  le j eune écr ivain et le jeune 
f on c t ionna i re  q u ’il fut vers  les années  1868-71.  — Je  ne t iens 
pas A n d ré  T h e u r i e t  p o u r  un  g r an d  écr ivain.  P o u r t a n t ,  il occupe  
une  ce r t aine  place dans  mes souv en i r s  d ’enfance et de p r im e  
adolescence .  Il est  bien vrai  que lo r s qu e  n o u s  a p p r o c h io n s  de 
la 15ème année ,  il no us  r évéla une ce r t a ine  fo rme  de r o m a n e s q u e ,  
et flatta n o t r e  go û t  de la na ture .  Vrai  aussi  que  vers  1896-97,  
p o u r  le g am in  que  j’étais ,  et qui  ne sor ta i t  guère  du Sceaux 
d’alors ,  for t  ret i ré ,  il y avait  un  g r an d  h o m m e  à Bo i s -F le ury ,  
André  T h e u r i e t  ; et un au t re  g r an d  h o m m e  à A ul n ay ,  Sul ly  
P r u d h o m m e ,  q u ’on voya i t  parfois  ven ir  à Sceaux,  dans  u n e  
vo i ture  à âne q u ’il condu i s a i t  l u i -même.  Ainsi  deux Muses  
vei l la ient  su r  no t re  b e r c e a u . Il en vint  d ’au t res ,  D ieu m e rc i !  
— Et  n o u s  eûm es  d ’aut res  ma ît r es .

Enfin je n ’avais  pas au t re  chose  dans  l ’esp r i t  t o u c h a n t  And ré  
T h e u r i e t  lo r squ e ,  vers  l’an 1933, no t re  ami  L ou i s  Bée me vint  
vo ir .  Il m ’appo r t a i t  une  d izaine  de pages im pr im ée s ,  a r rach ées  
par  ses soins  à un  v o lu m e  de r ebu t ,  et me  dit  : « T e n e z !  voi là
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des pages peu c o n n u e s  d ’A n d ré  T h e u r ie t .  » P eu  co nn ue s  en effet. 
C ’était  « Y in s tru c tio n  a d m in is tra tiv e  2 4 2 6  p a ra g . g 3  du  4  dé
cem bre 1871  : T im b re , jo u r n a u x  e t éc r its  r e la ti fs  a u x  L e ttr e s ,  
a u x  S c ien ces, a u x  A r ts  e t à / ’A g r ic u ltu r e . Im m u n ité , L im ite s . 
J o u r n a l C o m m erc ia l, im pô t e x ig ib le .  » Voilà.  N u l  dou te ,  c’étai t  
bien du  T h e u r i e t  : du  T h e u r i e t  fonc t i on na i re  de l’E n re g i s t r e 
m e n t  et du  T i m b r e ,  ma i s  n é a n m o in s  h o m m e  de let t res (1). 
— Bref,  u n  docum en t !

Je ne sais si vous  êtes c o m m e  moi ,  et je ne vou s  le souha i t e  
guè re  ! Je  ne peux p lus  lire une affiche,  une  ann o nc e ,  recevoi r  
d ’un  h o m m e  s a n d w i ch  u n  p ro spe c t us  de dent is te ,  de cha r l a t a n  
qu i  p r om et  de me  g uér i r  des p lus  mysté r i euses  ma ladies ,  d ’une  
devineresse  ; je ne peux plus  recevoi r  la le t t re la plus  indiffé
rente ,  le faire pa r t  le p lus  bana l ,  le jou r na l  local  et ses faits 
d ivers ,  en te nd re  les p r o p os  d ’un  en fant  et d ’u ne  femme,  sans 
que je me p longe  dans  un  ab îme  de réflexions.  U n e  cur ios i té  
de conc ie rge ,  qui  lit p i e us em en t  les car tes  posta les  de ses loca
taires,  ou de r om an c ie r  psy c h o lo g iq ue  se saisit  de m o n  espri t .  
Il faut  que je sache ce que  cela veu t  dire,  que  je démêle  l’in 
t en t ion  et la m a n œ u v r e  du  ré d a c t e u r ;  q u ’à tout  prix je le fasse 
so r t i r  de son texte,  beau  ou  vi lain dans  sa médioc r i té ,  sa ruse,  
ou  son génie .  Je n ’hés i te  pas à vo ir  dans  ces l ignes écr i tes  un  
s igne des t e mp s  ; t ou te  u ne  époque ,  tou te  u ne  civi l i sat ion ; la 
n a t u r e  h u m a i n e  e l l e -même vient  à la r escousse  p o u r  éc la i re r  le 
d o c u m e n t  II m ’arr ive d ’aff i rmer que  tou t  est d o c u m e n t  h i s t o 
r ique,  — et de p r em iè re  im por ta nce .  C ’est fat igant ,  ma is  
a m u s a n t  ( chacu n  son goût).  Oserai - je dire que  cet te douce  man ie  
en r i ch i t  s i ng u l i è r em ent  la vie et le se n t im en t  que  nous  avons  du 
m o n d e  et des  h o m m e s .  P lu s  r ien n ’est indifférent .  O n  voit  se 
fo rmer ,  se défendre ,  s’op pose r ,  se d ispe rser ,  se mê ler  d ’ét r anges  
g r oup es  a u t o u r  d ’un  pet i t  fait .  I l  y a là un  peu de la « c r is ta l-  
ia tliso n  '> do n t  par le  S ten dha l  ; et ce p o u r ra i t  bien êt re le secret  
de l’Art ,  si sa is issant  p o u r  cer tains ,  de Ju le s  R o m ai n s .  Q u a n d  
on  n ’a po in t  son  ta len t ,  cela dev ien t  d an ge r eu x  de faire p a r t i 
c iper  les aut re s  à cet te r éc réa t ion.  Mais  cela,  c’est la faute de 
M. P a n th ie r  : il est au c o m m e n c e m e n t  de  m a  misère de confé
renc ier  et de la vôtre .  V o u s  saurez  d o n c  le dessus,  le dessous ,  
l’à côté,  le ded ans ,  les t enan t s  et abou t i s s an t s  et m ê m e  la 4™” 
d im e n s i o n  de ce d o c u m e n t .  V ous  ver rez a u t o u r  de lui se fo rmer  
et se défaire un  m o n d e ,  que  dis-je, des mondes .

(i) Ce docum ent n 'a  pas échappé à la sagacité des « Enreg istreurs  » qui 
rédigent et dirigent cette jolie revue inti tulée Le D om aine  dont M. Lavialle,  
que je veux remercier  ici, m ’a tait ten ir  que lques précieux exemplaires .
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Dans  les ann ées  qu i  no us  occupen t ,  A n dr é  T h e u r i e t  est uu 
j eune  — il a to u t  de m ê m e  34 ans  — écr ivain qui  se pousse .
Il ne paraî t  pas c o m m e  Leco n te  de Lisle et son  école p réocc upé  
du  g r an d  ar t  impass ib l e .  Il s emble  ign or e r  tou t  à fait 1 effort 
des C o n c o u r t ;  celui  de Zola qui  c o m m e n c e  ne l’intéresse 
guère.  La  g r an de  affaire p o u r  lui,  c’est de forcer  les por te s  de 
la R evu e  des D e u x  m ondes, de la R evu e  de P a r is  et des théât res  
subv en t io nn és ,  officiels. Il sait  q u ’il n ’est pas fait p o u r  les 
cîmes ,  et  je le loue de cette exacte conn a i s sa nce  de soi .  Mais  il 
sait q u ’il peut  se t racer ,  t ou t  d o u c e m e n t ,  un  pet i t  c he m in  bien 
à lui ,  où  il avance ra  avec ce r t i tude et sans d ’én o r m e s  r isques .  
P r u d e n t  c h e m in e m e n t ,  i nf i l t ra t ion lente.  O n  a publ ié  de lui  (1) 
une  lettre du  21 avr i l  68,  su r  les m oy e ns  de pa r ven i r ,  où  nous  
le vo yo ns  engagé dans  une  s t ratégie de sa lon,  assez habi le ,  où 
il s ’a n n o n c e  c o m m e  un  discret  arr ivis t e,  assez peu sc ru pu le ux  
su r  les p r incipes!  U n  v o lu m e  de vers c o u r o n n é  pa r  l ’Aca dém ie :  le 
C hem in  des B o is  ( 1867), des N o u v e lle s  in tim e s  pa rues  en recuei l  
en 1870, et  en 1871 u n e ' p e t i t e  pièce de T hé â t r e ,  Jean  M a r ie , 
jouée à l ’O d éo n ,  par  Sa rah  B e rn h a r d t  qui  débu ta i t  a lor s .  Vous  
conna i ssez tous  la C hanson  du  V a n n ie r  ; c’est le moin s  médiocre 
de ces poè m es .  Il a ime les bois  (2),  l eu rs  rus t iq ue s  hab i t an t s  
bêtes ou  ge n s ;  il se plaî t  à de lon gues  p r o m e n a d e s  depu i s  q u ’il 
est à P a r i s  (à Verr i ères  par  exemple) .  11 dédie so n  livre :

Aux  bois  é m us ,  aux  bo is  baignés 
de rosée  et de lumi è re  

J ’offre ces vers  tout  im p ré gn és  
de la se n teur  forest ière . . . .

Il p ré t en d  avoi r  r e t r ou vé  les « frais sent iers  de 1 Idéal  » dans  
les c h e m i n s  sylvestres ,  près  de la source

où ,  ma t ina l  
Le r am ie r  so up i re  et  couve.
Le ch a n t  d ivin de l’o iseau  bleu 
C ’est aux bois  q u ’on  croi t  l ' en tendre  
L o rs q u e  le cou cou ,  c o m m e  u n  dieu  

Dit  son  ref ra in  grave et t endre . . .

J ’avoue  ne pas très bien me rec onn a î t r e  p a r m i  ces volati les,  
ma is  en f in . . .  Ses nouve l le s  r évèlen t  u n  ce r t a in  d o n  de l’obse r 
vat ion  des âmes  s imples ,  m o y e n n e s ,  méd iocres ,  et  son t  de 
l’ag r é m en t  un  peu  t e rne  qui  ca ractér ise  les R o m a n s  p o u r  les

(1) Domaine n ” Spécial,  p. B20.
(2) L ’adm in istra t ion  des Eaux et Forêts,  à cette époque-là ,  n ’était  pas 

encore séparée  de celle de l’Enregistrement.
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j eunes  tilles d ’alors.  Sa prose  sans  p ré t en t io n  se te inte d ’ém ot i on  
et de légère i ronie.  U n  a u t e u r  agréable ,  facile,  « m in e u r  », et 
qu i  le sait .

Mais  avec t o u t  cela,  il étai t  fonc t i on na i re .  Il app ar t ena i t  à 
l’ad m in i s t r a t io n  cent ral e  de l’E n re g i s t r e m en t ,  des D om ai n es  et 
d u  T i m b r e .  Il faisait rou te ,  c o m m e  il le dit ,  à t r ave rs  « les t er 
r ibles l andes  marécageuses  de la vie admin i s t r a t ive  ». E t  il 
ne me serai t  pas difficile de pe indre  en A n d ré  T h e u r i e t  un 
bu rea uc ra te  à la Gour te l ine ,  fort  peu  souc ieux  de son emplo i ,  
t out  ent i er  aux « Let t re s  », sous  le co n t rô le  d ’u ne  di rec t ion  
aveuglée,  et b o n n e  fille. 11 me suffirait  p o u r  cela de feui l leter  
un  de ses r o m a n s  : Y A ffa ir e  F ro id e v ille  ; on y t r ouvera i t  b e a u 
cou p  de car i ca tures  en demi- t e in tes .  Mais  cet  ouvrag e  est de 
1897 . .  . Je  préfère vou s  di re  que vers  1865-68 le sous -ch e f  de 
b ur ea u  (2me b u r e a u  de la t re Divis ion)  n ’étai t  aut re que  le vaude 
vill iste E d m o n d  Go nd in e t ,  et T h e u r i e t  étai t  sous  ses o r d res  
di rects .  Le b u r e a u  du so us -ch e f  ab r i t ai t  des conver sa t io ns  ent re 
eux  un  peu bien p ro fanes .  O n  se d e m a n d a i t  g r av e m en t  si le 
me i l l eu r  m o y e n  de faire « passer  » un e  pièce de théâ tre  étai t  
d ’ab o r d e r  une  l ecture  officielle dans  un  théâ t re  sub ven t ionné ,  
ou de se faire p a t r o n n e r  par  q u e l q ue  c h a r m a n te  vedet te  à la 
mode ,  c o m m e  il y en a b e a u c o u p  en d eh o r s  du  T h é â t r e  f rançais  
et de l ’O d éo n .  Grave  p r o b l è m e !  Il est ce r t a in  que  la « l ande 
maréca geu se  » s’égaya  s in g u l i è r em en t  ce jo u r - l à .  Ca r ,  s o ud a i 
ne m en t ,  et sans,  le m o in s  du  m on d e ,  se faire a n n o n c e r  par  
l ’hui ss i er  de service,  une  de m i - d o u za i n e  de j eunes  et jolies 
filles, r iantes ,  f rouf rou tan tes ,  se bo u sc u la n t  en u n  a imab le  
tu m u l te ,  env a h i r en t  l’austère  b u r ea u  d u  s o m b r e  mini s t ère .  
C ’éta i ent  des demoise l l es  de com édie !  Q u e  d u t  pens e r  M.  E rn e s t  
R o y  qui  « fut  le p lus  au t o r i t a i r e  et le mo in s  to lé ran t  des d i r ec 
t eur s  gé né ra u x  », s’il ap pr i t  l’av en tu r e  ? je me  le d e m a n d e  avec 
une sor te  d ’an go i s se . . .  T o u j o u r s  est-i l  q u ’E d m o n d  G o n d in e t  
d é m is s io n n a  en 1868, ma is  T h e u r i e t  resta.  Il ne s ’en i ra q u ’en 
1886 à 53 ans ,  parce  que  sans  do u t e  il étai t  « l ancé », et  aussi ,  
si j’en crois  la r u m e u r ,  M.  E r n e s t  Bo u la n g er ,  le no u v ea u  d i rec 
teur ,  était  d éc id ém en t  imb u v ab le .

C e p en da n t ,  je ne suis  pas très sû r  que  ce po r t r a i t  soit  fidèle. 
La car r i ère d ’A n d ré  T h e u r i e t  me paraî t  avoi r  été r égul i ère,  
voire r apide .  Q u a n d  il étai t  ma i re  de Bourg- l a-Re ine,  il n ’était  
pas,  d i t -on ,  mau va i s  ad m in i s t r a t e u r  : il s’inté ressa i t  m ê m e  à sa 
c o m m u n e .  S on  « av a n ce m e n t  » paraî t  avoi r  été p r o m p t  : en 
1856 il est r eceveur  de l’E n r e g i s t r e m e n t  à Aube  rive ( H te-Mar ne)  ; 
en  1859, r éd ac teu r  à la d i r ec t ion  de T o u r s ;  en 1865 réd ac teur  
à la d i r ec t ion  générale ,  à P a r i s ;  et il gravi t  ensu i t e  tous  les
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éche lons .  — Si dans  « l ’Affaire F ro idevi l l e  » il y a des fonc
t ionna i res  d ’une  dés invo l tu re  tou te  Co ur te l in e ,  que dans  les 
« Nouve l l es  in t ime s  », en ) 86g, je t rouve une  s i lhoue t t e  assez 
poussée,  d ’un  sous-d i rec teu r ,  qui  n ’est pas du  to u t  com iqu e .  
H u b e r t  Boinvi l le ,  dans  la nouvel l e in t i tu l ée  5 * N ico la s  est une  
figure ple ine de gravi t é : cet en fant  du  peuple ,  deven u  che f  de 
bur ea u ,  est la consc ience  m ê m e ;  il est conv a i nc u ,  sans  a u c u n e  
i ron ie ,  de l’i m p o r ta n c e  de son état  : il dé fend les int érêt s  qui  
lui son t  confiés avec une au t o r i t é  f roide et consciencieuse ,  ma is  
n on  dénué e  de bon té  et de sensibi l i té.  J e  veux  que  le jeune 
écr ivain ai t  che rché à ga gn er  q u e l q u ’indu lgence .  Mais  il ne faut  
pas se la isser  p r en d r e  à la légèreté avec laquel l e les fo n c t io n 
nai res  par l en t  de l eur  fonct ion  : c ’est pu r e  coque t t e r i e ,  assez 
ma ladro i t e  peu t -ê t re ,  affectat ion de dé t ac he m e n t ,  d ’élégance 
m o n d a in e .  Si l’on  savai t  co m bi en  il est  difficile, da n s  la r é u n io n  
la plus  joyeuse de « fonc t ionna i res  », de ne pas pa r le r  service !. . 
D ’ai l leurs ,  voici  A n d ré  T h e u r i e t ,  depu i s  peu sans  do u te  sous -  
che f  d u  2e Beau de la i re d ivi s ion de l’A dm in i s t r a t i o n  de l’E n r e 
g is t rement ,  du  d o m a in e  et du  t imbre ,  da n s  l’exercice de ses 
fonct ions .  S u iv on s  cette batai l le h o m é r i q u e .

P o u r  la c o m p r e n d r e ,  il f aut  se r éférer  à de graves événements  
h is to r iques  (Voyez c o m m e  cela s’é t end. . .  et su r to u t  c o m m e n t  
cela se r a s semble  su r  un  point) .  Il faut  savoir  qu e  deux mois  et 
dem i  à peine  ap rès  le co up  d ’É ta t  du  2 d éc em b re  —  en février  
i 852 — N a po lé o n  I I I  s u p p r im a i t  par  un e  loi ,  ou  un  décret ,  
ou  u n  décret - loi  (je n ’ai pas é lucidé  ce point)  le peu qui  r es tai t  
de l iber té da n s  no t r e  pays .  E t  n o t a m m e n t  cel le de la P resse .  
Il assujet t i ssa i t  à un d ro i t  de t i m b re  toutes  les pub l i ca t ions  de 
moins  de 10 ou  de mo in s  de 5 feuil les,  s elon les d ime ns i on s .  
E t  sans  except ion d ’a u c u n e  so r te .  Il ne s’agissai t  pas é v id em 
m e n t  de col l ige r  un  imp ôt ,  ma is  de faire taire l’o p i n i on  pu b l i 
que.  Le bu t  étai t  de r en d r e  le jo u r na l  che r  à qu i  l’édi tai t  et à 
qui  l’acheta i t .  Je  me  souv iens  d ’avoi r  en t e n d u  ra c on te r  dans  
m on  enfance,  pa r  le g r an d  père de m a  femme,  qu i  était  t yp o
g rap he  (et r épubl i cain)  à V i t r y - l e - F r a n ç o i s  quel  co u p  t err ible  
ce d r o i t  de t i m br e  po r t a  à l’op in ion  d é m o c r a t i q u e  : son  dest in 
d ’ouvr ie r  i m p r i m e u r  fut tou t  chan gé  (mai s n on  ses op in ions ) .

I l  est  juste d ’a jou te r  (et c ’est ici l’o r ig ine  du  drame)  qu e  le 
décret  du  28 mars  i 852 (Art.  I) app or ta i t  q ue lq ue  ado u c i s s e m e n t  
à cette me sur e .  É t a n t  bien en t e n d u  que  « le cas pa r t i cu l i e r  de la 
po l i t ique  et de l’éc on om ie  sociale » étai t  exclu d u  bénéfice de 
cette excep tio n , on  déc ida i t  que « les pu b l i c a t ions  e x c lu s iv e m e n t  
relat ives aux sciences,  aux  let t res,  aux  arts ,  et à l’ag r i cu l tu re  »,
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se ra ien t  exemptes  de ce d ro i t  de t im bre .  P o u r  l ’ag r i cu l tu re ,  pa r  
cette m es ur e  g rac ieuse ,  on  p ré te nd a i t  « offrir un  nouve l  auxi 
l iai re à l’ins t ruc t ion  p ub l iq ue  dans  les ca mp ag ne s ,  en f our n i s 
sant  aux hab i t an t s  des occas ions  plus  f r é que n te s  et m o in s  c o û 
teuses  de lire des choses  qui  t i en nen t  à l eu r  ins t ruc t ion  ag ricole,  
et l eur  d o n n e r  aussi  en t e mp s  o p p o r tu n  le m oy e n  d ’êt re aver t is  
de la t e mp éra tu re  des  local i tés d ’où  ils t i r ent  ce r ta ins  p rodu i t s  
ou  qui  l eu r  se rvent  de d éb ouc hés ,  de l’état des récol tes  des pays 
qui  l eu r  font  co n c u r re n ce ,  enfin des cours  des denrées  su r  les 
divers  ma rchés .  » É v i d e m m e n t ,  ainsi  conçue ,  la presse paysan ne  
n ’est pas bien inqu i é t an te  m ê m e p o u r  un  g o u v e r n e m e n t  fo r t ! . . .  
Q u a n t  aux let t res,  aux ar ts  et aux sciences,  on ad met ta i t  q u ’el les 
pouva ien t ,  q u ’elles deva ien t  se r éfug ier  dans  le d o m a in e  de l’Art  
et  de la P ens ée  pure,  et  de la Beauté en soi ; à ce mot  d ’o rd re  
obé i ren t  ge n t im en t  les poètes  parnass i ens ,  et p resque tous  ceux- 
là qui  é t aient  restés en F ra nce ,  tandi s  que  Vic tor  H u g o ,  le 
« Pè re » était  là-bas ,  « da ns  l’Ile.  »

Les  choses  é t an t  ainsi  réglées,  c ’est a lor s  q u ’éclata l ’ingé 
niosi té,  l’as tuce ,  le génie de la H a u te  C o rd o n n erie  P a ris ien n e . 
O n  a tou jou rs  sous -es t imé  chez les c o m m e r ç a n t s  et les in d u s 
triels l eu r  ar t  d ’ut i l iser  les Lois.  U n  g r o u p e m e n t  de g r an ds  
c o r d o n n ie r s  Pa r i s i ens  fonda u n  journa l  b i - m e ns u e l  d o n t  le 
dixième  n u m é r o  pa ru t  le 25 mai  1868, et qu i  peut -ê t r e paraî t r ai t  
enc ore ,  si A n d r é  T h e u r i e t  n ’y  avai t  mis  bon  o rdre .  O n  l’in t i tu l a  :

L E  M O N I T E U R  D E  LA  C O R D O N N E R I E  
et L ’I N N O V A T E U R  R É U N I S ,

J O U R N A L  P R O F E S S I O N N E L ,  A R T I S T I Q U E  E T  L I T T É R A I R E .

Je pense que  vous  voyez l’a s t u c e . Dès  l’ins t an t  où  le jou rna l  
était  sc ient if ique (pu i sque profess ionnel)  ar t i s t ique — et l i t térai re,  
il était ,  en ver tu du  déc re t  de 18 5 2 d ispensé  du  d ro it  de tim b re . 
I l  n ’y a pas de pet i tes éco no mie s .  E t  sous le cou ver t  de ces 
ma gn i f ique s  p r é ten t ions ,  le g r o u p e m e n t  des g r and s  co r do n n i e r s  
pu t  sans difficulté d i s t r ib ue r  ces 9 n u m é ro s .

Il y a dans  la Vie de B o h êm e  de M u r g e r  un cur i eux  chap i t r e  
où  l’un  des  bo hèm es ,  poète de son  état,  est en fe rmé  da ns  un  
g renie r  pa r  un sien oncle  qui  exerce la p ro fess ion  de F u m is t e .  
Il r es t era p r i s o n n ie r  ju s q u ’à ce q u ’il ait écr i t  un  po èm e  lyr ique 
ou  ép ique (à son choix)  su r  les p rogrès  de la fumis te r i e  et la 
per fec t ion  des poêles  f ab riqués  par  son onc l e .  Je ne doute pas 
que  le fumis te  n ’ai t  p ré te n d u  use r  du  t ruc  des C o r d o n n ie r s .

L ’a dm in i s t r a t io n  de l’E n re g i s t r e m e n t  et du  t im bre ,  sévère 
ga r d ie n ne  des den ie r s  pub l i cs ,  fait sais i r  le 25 ma i 1868 dans  
tous  les bu re a u x  de postes  un  exempla i re  n o n  t i m b ré  de cette
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pub l i ca t ion  : ca r  elle a le se n t im e n t  très net  d ’êt re volée c o m m e  
dans  u n  bois.  Voici ,  en effet, le co n t e n u  de cette pub l i ca t ion  
scient if ique,  a r t i s t ique  et l i t térai re  1

L ’ar t  y est  r ep résen té  par  u ne  page,  u n e  p la n ch e  de m odes : 
voici  la botte à l'é c u y è re  en peau  de ca ïm an  (avec l’ind ica t ion  
des ma i sons ,  il y en a 4,  et  on  d o n n e  l eu rs  adresses ,  où l 'on 
peut  se p r o c u r e r  ces f ameuses  peaux de c rocod i l es  qui  ont  
devancé la peau de se rpen t  boa. ) ,  la botte de p r in te m p s , la dem i-  
botte d 'é té , et le so u lie r  de lycéen . U n  texte expl icat i f  décr i t  et 
me t  en rel ief  l ’é l égance de ces ch a us su r es . . .

La science, par  u n e  page des p lus  t ech n iq ue s  su r  l’ar t  et la 
m an iè r e  d ’exécuter  avec sol idi té  le t ravai l  des co n t re fo r t s ;  
ce pen da n t  q u ’un  in v e n te u r  à co ur t  d ’a rge n t  se p r o p o se  de m o n 
nayer  un brevet  q u ’il a pr is  to u c h a n t  un  no u ve a u  sys tème de 
fab ri ca t ion  du  t a lon  Lo u i s  X V . . .

Enfin  la li t té r a tu re  est une  co l lec t ion d ’anecdo tes ,  de p r opos  
de table d ’hôte ,  et  q ue l qu es  his tor i e t te s  à l’usage des  gaudi s-  
sants  de l ’é p o q u e . . .

Le tout ,  précédé,  truffé et suivi  de r éc lames,  d ’ann on c es  p o u r  
les b on ne s  ma i sons  de C h a u s s u r e s  de Pa r i s  et de p rov ince . . .

U n  pet i t  d r am e ,  u n  d r a m e  mê me ,  que l’on  devine,  u n e  de ces 
misères  obs cures  du  t r avai l  : les ouvr iè res  en t iges de bo t t ines
—  très ce r t a in e m e nt  des ouvr iè res  à domic i l e ,  c o m m e  il en 
existe enc ore  a u j o u r d ’hu i ,  se pla ignen t .  Le cui r  q u ’on l eu r  l ivre 
à co n d i t i o n n e r  (et p o u r  ce t r avai l  on  l eu r  p r opose  des m achines  
à co u d re  d 'É h a s  H o m e  t andi s  que A m éd é e  C h a rp e n t i e r  80 
Bd de Sébas topol  l eur  fo urn i r a  soie et fil) est si ma l  p répa ré ,  si 
ma l  coup é  q u ’elles p e rd en t  b e a u co up  de t e mp s  et l eu r  ma ig re  
salai re s’en ressent .  — Nos  c o r d on n i e r s  l eur  r é p o n d e n t  : c’est la 
faute des  ouvr iè r es ;  el les ne  saven t  pas cho i s i r  l eu rs  « c o u 
peurs  »; el les s’ad ressen t  à des f abr i cant s  p lus  souc ieux  de m u l 
t ipl ier  l eu rs  p r odu i t s  que de les pe r fec t ionner .  Q u e  ne se 
to u r nen t - e l l e s  vers les d i r ec teu r s  et ab o n n é s  d u  « M o n i t e u r  de 
la C o r d o n n e r i e  » !

Bref ,  l’A d m in i s t r a t i o n  du  t im br e  paraî t  fondée à r éc la m e r  le 
pa i em en t  des  t imbres .  E t  elle in t en te  u n  p rocès  au M o n ite u r  
deva n t  les t r ib u n au x ,  et le ju g e m en t  est r e n d u  en F évr ie r  1869.
— J ’a ime  mieu x  vous  le dire to u t  de sui te : l ’ad m in i s t r a t i o n  
pe rd  son p rocès,  est débou tée  et c o n d a m n é e  aux dépens .  — Ce 
ju g e m en t  est su p é r i e u r e m e n t  c o m iq u e  : le t r ibuna l ,  ap rès  avoi r  
r appe lé  les décrets  d o n t  n o u s  par l ions  p lus  hau t ,  n ’hési te pas  à 
déc la re r  que  le M o n ite u r  de la C o rd o n n erie  se r a t t ach e  tou t  à 
la fois aux  sciences,  à la l i t t é ra tu re  et aux ar ts  et  par  consé 
qu e n t  doi t  êt re d i spensé  du  t im bre .  —  Q u e l  p u t  bien  êt re l’état
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d ’espr i t  de ces juges?  Dire q u ’ils r e n d e n t  un  jug e m en t  u n i q u e 
m e n t  dicté par  le dés i r  de f avor iser  la hau te  ind us t r i e  c o r d o n 
nière,  de la d é L n J r e  con t re  des con t rô les  et des vexa t ions éta- 
tistes,  c ’est p r ob a b le m e n t  exact ,  mais  inc omple t .  Il y a aut re 
chose.  Il y a l’ha b i t ud e  ju r id iq ue  de juge r  non  du  réel,  qua l i t a 
t ivement  envi sagé,  ma is  selon le texte.  P eu  im po r te  à ces juges 
que  l ’ar t  et la science soient  en fait ceci,  ou  cela. O n  n ’hésite 
pas à déc la re r  que  ces p lanches  f igurées,  c’est de 1 ar t  : c est une 
« r ep rése n ta t ion  a r t i s t ique ». L ’énonc é  et la vulga r i sa t ion  des 
« pe r fec t io nne me nts  in t r odu i t s  dans  la f ab r ica t ion  des c h a u s 
su res  », des « no u ve a u x  p rocédés  », de l’é tude des me i l leur s  
m a t é r i aux  à me t t r e  en œu vre ,  c'est  de la Science.  « Art  
min ab le ,  sc ience misérab le  1 N o u s  n ’avons  pas à juge r  de cela.  
Ce n ’est point  not re affaire.  Ce n ’est po in t  de l’Ingres ,  du  D e l a 
c roix  ou  d u  Pas teu r ,  sans  do u te .  Mais  nou s  n ’avons  po in t  à 
nou s  p r éo c cu p er  de cela ». Cu r i eu se  t end anc e  de 1 espri t .  La 
forme ,  disa i t  l’aut re .  N o n  le réel .  N ’avo ns -no us  j amai s  jugé de 
cette façon ? .... N ’av o n s -n o u s  j amai s  été v ic t imes  de tels j u g e 
men t s  ?

J ' im a g i ne  assez bien 1 ind ig na t io n  qu i  s’e m p a r a  du  Di rec 
t e u r  général  de l’A d m in i s t r a t i o n  de l’E n re g i s t r e m en t ,  du  
D o m ai n e  et du  T i m b r e  à la l ecture de ce jug ement .  Il était  vexé 
d ’êt re co n d a m n é ,  su r to u t  aux dépens ,  fu r i eux  d ’avoi r  tor t .  Nu l  
do u t e  aussi  q u ’il ne défendî t  les inté rê ts  de 1 E t a t  à lui  confiés,  
et le prest ige du corps  don t  il pensai t  êt re l’âme  et le chef.  Il 
en avai t  aux  con t r ib uab les ,  il en avai t  aux juges,  au t res  
g roupes  en lut t e avec le s ien.  Mais  son  ind ig na t io n  du t  être 
ca lme  t il savai t  qu e  1 ad m in i s t r a t i o n  a le t emps  p o u r  elle,  et 
q u ’il suffisait de t énac i t é .  Il n ignor a i t  po in t  1 exi stence de la 
c o u r  de Cassa t ion .  Il voyai t  q u ’il pouvai t  « r em et t r e  ça » : il se 
délectai t  à l ’idée de pour su i v r e  la batai l le.  Dans  ce procès  qui  
touc ha i t  aux  let tres,  il s’avisa q u ’un  l i t té ra t eu r  serai t  un  bon  
c om b a t t an t .  Se souvint - i l  de B e a u m a r c h a i s ?  Bref,  il pensa  à 
A n d ré  T h e u r i e t ,  son s u b o r d o n n é ,  c o m m e  à l’h o m m e  idoine ,  et 
l ui  confia l’affaire.  E t  c ’est ici, je croi s  que T h e u r i e t  ent re en 
scène.

La d i rec t ion  générale s’est don c  po u rv u e  en cassa t ion dans  
les délais  v o u l u s . . .  T h e u r i e t  r édige le p la idoyer ,  l’exposé des 
mot i fs .  E t  la thèse de l’A dm in i s t r a t i o n  qui  restai t  vague ,  et  se 
bo rna i t  à un  h a u s s e m e n t  d ’épaules  : Ça  ! de 1 ar t  ? Ça ,  de la l i t
t é ra tu re  ? Ça ,  de la science ! » p r e n d  sous  la p lu m e  de l’h o m m e  
de let t res  u n  sens p lus  précis ;  une  ph i lo so ph ie  réf léchie de l ’ar t  
cj  de la sc ience se subs t i tue  à une  p ro tes t a t ion  ins t inct ive  et



ANDRÉ THEURIET 3 1

obsc ure .  L ’art ,  les let tres,  la science,  aff irme T h e u r i e t  en 
10 pa ra gra phe s ,  c’est ce qu i  est d ésin té ressé , c’est ce qu i  ne 
p ou r su i t  a u c u n  bu t  de p ro fi t .  O r  le M o n ite u r  de la  C o rd o n 
ner ie  po u rs u i t  é v i d e m m e n t  le profi t .  D o n c  D on c . . .  le M o n i 
t eur  n ' a  pas d ro i t  à l’ex em p t i on  du T i m b r e .  Vo ilà  la subs tance  
d u  M é m o i r e  à cons u l t e r .

L ’é tude des textes législat ifs (je vous en épa rgne  l’é rud i t e  
énu m éra t i on)  p e rm et  d ’ab o r d  de pose r  ce p r incipe ,  qui  n ’a p p a 
raissai t  guère  dans  la p r em iè re  ins t ance  : s avoir  que  « l'im p ô t 
du tim b re  e s t .. .  un p ré lèv em en t e x e r c é  su r  les bénéfices d 'une  
in d u s tr ie  p r iv ée . » Dès  lors ,  la d é m o n s t r a t i o n  dev ient  difficile à 
réfuter .  Il suffira de dén i e r  to u t  ca ractè re  a r t i s t ique ,  l i t térai re 
ou scient i f ique à tou te  pub l i ca t ion  qu i  ser t  un  in té rê t  p r ivé .  O r  
q u ’il s’agisse là d ’inté rê ts  privés,  c’est ce que  T h e u r i e t  répète 
avec insi s tance,  é loquence ,  i ronie .  Ce jo ur na l  a p o u r  fin la 
« spécu la t ion  » ; il se m e u t  dans « l a  sphè re  é c o n o m iq u e  où  
s’ag i tent  des int érêt s  pr ivés,  et  où  se fo rme  la ma t iè re  i m p o 
sable ! » Les ar ts  méca n iq ues ,  ob jec te ra - t -o n ,  so n t  bien des 
a rts , l o r s qu e  la « théori e  desce nd  da ns  la p ra t i qu e  ». — Sans  
dou te .  « L’ar t ,  qu e l q u e  n o m  q u ’il por te ,  et  dans  que lque  l ieu 
q u ’il s’exerce,  bo u t iq ue  ou  atel ier ,  échap pe  à l’im p ô t  dès q u ’il 
est  enseigné  à tous  et  au p r o fi t  de tous. I n v e n te r  une  mé th o d e ,  
u n  p rocédé ,  ou  les d iv u l gu e r  dans  un  in té rê t p u b lic  est  éga le 
m e n t  u n e  œ u v r e  d ’ut i l i té sociale q u ’a u c u n e  taxe ne saura i t  
a t te indre .  La  taxe n’a sa r a i son  d ’êt re et ne se just ifie q u ’au t an t  
que  l’a u t e u r  du  p r océdé  le pub l i e  p o u r  l’exploi te r  à son p ro fit
p erso n n e l   » O r  il a r r ive  « r a r e m e n t  — si t ant  est que  cela
ar r ive —  que  des  gens de mé t i e r  pu b l i en t  u n  jo u r n a l  p o u r  faire 
conn a î t r e  au  pub l i c  la théori e  et les p rocédés  de l eu r  ar t . . .  Si 
ces p rocédés  so n t  no uvea ux ,  s ’ils t o u c h e n t  à une  découver t e ,  ils 
son t  l ’obje t  n on  d ’un e n se ig n e m en t, ma is  d 'un  b reve t d 'in ven 
tio n  qui  a s su re  à l e u r  a u t e u r  le m onopole de la  fa b r ic a tio n  e t de  
la  v e n te .. .  T o u t  p rocédé  n o u v e a u  est exécuté à l’a b r i de la  con
currence , et s’il en est r e n d u  c o m p te  d an s  u n  jou rn a l ,  ce n ’est 
do nc  po in t  p o u r  l’ens e ig ne r  ma is  b ien p o u r  faire des r éc lames  
da n s l 'in té r ê t  de  la vente des  p ro du i t s  ». Ce jo ur na l  n ’a d ’aut re  
bu t  « q ue  de servi r  les in té rê ts  de l 'in d u s tr ie  p r iv é e  » . . .  C ’est 
« u n e  en t repr i se  d ’an n o n c e  », c o m m e  le p r ou ve  d ’ai l leurs  son 
c o n t en u . . . .  T o u t  cela est « exploi té  dans  u n  in té rê t  mercan t i l e  
et p ro fess ionne l .  »

T o u t  au t re  est l’a r t ;  t ou te  au t re  est la sc ience!  Ils on t  po ur  
bu t  « d ’élever  les espri t s ,  de c h a r m e r  les cœur s ,  de s u r p r e n d r e  
les secrets  de la créa t ion ,  d ’ap p l iq u e r  les découver t e s  de la 
sc ience au  dé v e lo p p e m en t  du  bien  ê t r e  com m un.
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« Les  let tres,  hu m a n io res litte ra e  son t  la civi l isat ion elle- 
m êm e.  Mult iple s et var iées c o m m e  la pensée h u m a i n e  elles 
son t  l’express ion  im m or te l l e  des se n t imen t s  et des idées de la
vie m or a l e  des nat ions .

« Les sciences,  t o u j ou r s  à la r eche rche  du  v r a i , déc ou vr en t  les 
lois  de l’un ive rs  p o u r  é t endre  indé f i n im en t  le p o uv o i r  de 
l’hom m e  et  les con quê tes  de l 'hum an ité .

Les arts,  enfin,  é tra n g e rs  a u x  a ffa ire s  et a u x  com bats de la 
v ie , r a p p r o c h e n t  les h o m m e s  et les u n i s s en t  dans  les émo t ions
d ésin téressées  du  beau. . .

Les let t res  r es t ent  tou jours ,  « par  un pr ivi lège s ingul ier ,  da ns  
ce h a u t  et p u r  d o m a in e .  » E l l e s  pen sen t  « se dég rader  », 
l o r sque  les écr ivains ,  « oub l i eux  de toute d igni t é

Mettent  l eur  Apo l lon  aux  g a g es  d ’un  l ibrai re  
et font  d ’un a r t  d iv in  un  mé t ie r  m ercen a ire  ( i) . . .  

ma is  el les conse rven t  t o u j ou r s  qu e l que  chose  « de l e u r  nob lesse  
o riginel le .  »...

L a  ma t i è re  est peu de chose  p o u r  1 ar t  ; t o u t  d ép en d  du 
« génie et d u  c œ u r  de l’ar t i s te qu i  c o m m u n i q u e  la vie à la 
pierre,  an i m e  la toile,  i m p r im e  au co rps  1 h a r m o n i e  et la pare
(il s’agi t  de la danse. . . )  ».

T e l l e  est la thèse de T h e u r ie t .  Ne  n o u s  y t r o m p o n s  pas.  
Q u e lq u e s - u n s  des accents  de cette d ia t r ibe  con t re  l’intérêt  
pr ivé peuvent  a u j o u r d ’hu i  su r to u t  t r ouv er  cer t ains  échos  dans  
not re  vie é c o n o m iq u e  et pol i t ique.  Mais je ne crois  pas  que 
T h e u r i e t  ait vu si loin.  Ce q u ’il déve loppe  ici, c’est b ea uco up  
mo in s  des  vues sociales,  q u ’un  t h è m e  l i t térai re  fort  à la m od e  
depu i s  que lques  ann ées  pa rm i  les gens de lettres.  Il ut i l ise 
p o u r  les beso ins  de la cause  une masse  de p ro tes t a t ions ,  qu i  
v ien nen t  s’a s semble r  a u t o u r  de sa d é m a r c h e .  T o u t e  la lou rd e  
i ronie  qu i  est da n s  ce p a m p h le t  an t i - bourgeo i s  qu  est  Jérô m e  
P a tu ro t  revit  là. J é rô m e  P a t u r o t  s’est enr i ch i  dans  le co m m er ce  
des b o nn e t s  de c o t o n .  E t  c’est avec u ne  ind ic ib le  mé lanco l i e  
que  M u r g e r  m o n t r e  que tous  ses bo hè m es ,  à la fin du  l ivre,  se 
son t  « r angés  ». É co u te z  les G o n c o u r t  s t i gmat i se r  « cette 
géné ra t ion  de ca l cu la teu r s  inté ressés ». Revoyez  les ca r i ca tu res  
de D a u m i e r ,  et  s achez que  son Ro b e r t  Maca i re ,  c ’est le f inan
cier  : voyez c o m m e  Leco n te  de Lisle ,  dans  sa préface des 
P oèm es a n tiq u es  con s idè re  la civi l isat ion présente  « c o m m e  un  
p a n d é m o n i u m  indust r ie l .  » — Voici  Ste Beuve,  en 18 3cj, en

(i) Ce sont des vers de Boileau, au chan t  IV de 1 A r t  poétique. Le m or
ceau d’où ils sont tirés est beau, et m êm e ém ouvant .  Mais je résiste à la 
tenta tion de faire en tre r  Boileau dans  mon récit. Il le faudra i t  pourtant .
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1843 qui  se p la in t  de ce que  l’Écr iva in  est deven u  u n  in d u s 
tr iel  : « L ’a r t  p u r  a eu son  cul te ,  sa myst ici té ,  ma is  l’indus t r i e  
pén è t re  le rêve et le fait à son image ! . . .  O n  tr iple ,  on q u a 
d rup le  sa phr ase ,  p ro  n u m m is .  » É c o u t e z  tout  ce q u ’il peut  y 
avoi r  de sa rcasm e  désolé d a n s  cette let t re de G au t i e r  à F l a u 
ber t  : « T u  crois  à la mi ss ion  de l ’É cr i v a i n ,  au  sacerdoce du 
Poète ,  à la divini té de l ’Ar t  ! ô F l a u b e r t  ! tu es un na ï f!  L ’écr i 
vain  vend sa copie c o m m e  le m a r c h a n d  ses m ou ch o i r s . . . .  ». — 
U n e  sor te  de d é go û t  s ’em pa r e  de to u s  ces h o m m e s ,  et  ils 
s’éva den t ;  ils se r éfugien t  dans  l ’ar t  p u r .  « L ’art ,  s’écrie G a u 
tier,  n ’est ni r oug e ,  n i  b lanc,  ni t r i co lo re  ; il n ’est r ie n . 11 ne 
s ’ape rçoi t  des r évo lu t i ons  que q u a n d  les bal les cassent  les 
vitres.  Dès q u ’une  chose  devient  ut i le,  el le cesse d ’être belle.  » 
L ’a t t i tude  d ’un  H u g o  ou  d ’un  Michelet  est en un sens p lus  c o u 
rageuse,  et p lus  h u m a in e ,  ma i s  ce n ’est pas à elle que  pense 
T h e u r i e t ,  et p o u r  cause .  Voi là  to u t  ce qui  vient  f o r m e r  le des
sous  de cette p rose  admin i s t r a t ive  et ju r id ique .  L ’A d m i n i s t r a 
t ion de l ’E n re g i s t r e m e n t  et du T i m b r e  se juche  su r  le « P a r 
nasse  ».

Peut -êt r e v o u d r ie z -v o u s  savoir  c o m m e n t  finit le co m b a t?  Je 
vais vous  le d i r e  : et d ’abo rd  il fut long .  C o m m e n c é  au cours  
de l’année  1868, il se t e rm ine  le 25 j anv ie r  1871 par  un juge
m e n t  de la C o u r  de cassa t ion  qui  faisant  d ro i t  à la r equê te  de 
T h e u r i e t  casse l ’ar rêt  du  T r i b u n a l  civil,  c’es t - à-di re  le r envoie  
deva n t  la ju r id ic t ion  en de r n ie r  r essor t .  C ’est la vic toi re de 
l’A d m in i s t r a t io n  q u ’elle en regi s t re  p ie us em en t  da ns  l’I n s t r u c 
t ion du  4 D éc em b re  1871, q ue  je viens d ’é t ud ie r  devant  vous.  
E t  ce qui  d o n n e  un p iq u a n t  tout ,  pa r t i cu l i e r  à cette vic toi re 
décisive,  c’est qu e  l ’ar ticle 6 du  décret  du 17 F évr ie r  1852, et  le 
déc ret  l u i - m ê m e  su r  lequel  s ' app u ie n t  et l ’ad m in i s t r a t i on  d e m a n 
deresse  et les C o r d o n n i e r s  dé f endeurs  est abrogé . La R é p u 
b l ique p r oc l am ée  le 4  S ep te m br e  l’a déc la ré  caduc et a r e n d u  la 
l iber té  à la P resse !  C ’est do nc  une  vic toi re ré t rospect ive ,  p o u r  
le p r inc ipe ,  p o u r  les archives  ; et je ne me conso le rai  jamai s  de 
n ’avoi r  pu savoir  si l’A dm in i s t r a t ion  a d é c id é m en t  fait r en dr e  
gorge au  M o n ite u r  de la C o r d o n n e r ie .

Trê ve  de p la i santer ie  ! Mé di to ns  p lutôt  su r  u n e  scène g r a n 
diose ,  et  su r  la P e r m a n e n c e  de l’É ta t .  U n  em pi r e  s’est éc rou lé  ; 
il y a la gue r r e  de 1870,  Sedan  et la P ro c la m a t i o n  d ’un régime 
no uve au .  Il y a le Siège de P a r i s .  Il y a le 18 Ja nv ie r  1871 la 
p r o c l a m at io n  de l’em pi r e  a l l em and  à Versai l les .  Pa r is  capi tu le  
le 28 Ja nv i e r  1871. . . .  O r  le 25 Janv ier  1871 — (je vo udr a i s  p o u 
vo i r  d i r e dans  P a r i s  b o m b a rd é ,  ma i s  m o n  am i  E s p ia r d  m e  fait
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obse rve r  q u e  peut -ê t r e cela se passai t  à Bordeaux ,  et  il f audrai t  
vérif ier  cela), la C h a m b r e  civile de la C o u r  de Cassa t ion  
s ’as semble  imp er tu r ba b le .  La C o u r  ouï t  M. le Conse i l l e r  Case-  
nave  en son rapp or t ,  M 05 M ou ta rd ,  Ma r t i n  et Bosviel ,  avocat s 
en leurs  obse rva t ions ,  et M.  le p r emie r  avocat  généra l  Ray na l  
en ses c o nc lu s i on s .  El le  dél ibère,  et ap rès  de mul t ip le s  v u . . .  e t
a tte n d u ,  el le c a s s e   Après  q u o i ,  c’est la Paix de F r a n c f o r t
en Mai  71 ; c’est la C o m m u n e ,  c’est  la F ran ce  occupée .  L ’a d m i 
n i s t r a t ion ,  aussi  im p e r tu rb a b le  que  le T r i b u n a l  en reg is t r e  le 
4 dé cem bre  1871 son t r io m p h e  décisif.  Faut- i l  q u ’il soit  sol ide 
« l’appare i l  de l’E ta t  » ! Et  ne touche- t  o n  pas là, en m ê m e  
t emps  q u ’un  fait pol i t ique r em arq ua b le ,  le secret  de l ’o rguei l  
in t r ai table  de ces im m o r t e l s  b u r e a u x , depu i s  l eu rs  plus  h au t s  
f on c t ionna i res  ju s q u ’aux plus  h u m b le s  !. ..

Je  vous laisse su r  cet te réflexion,  en s o u ha i t a n t  que  vous 
ayez goû té  cet aus tère  a m u s e m e n t ,  ce travai l  mi nu t i eux ,  cette 
sor te  « d ’agg lut ina t ion  », a u t o u r  d ’un m e n u  fait sans  i m p o r 
tance en soi,  d ’une  foule de faits et, dirais-je,  de m o u v e m e n t s  et 
d ’ac t ions  : ces é t r anges  co ns t ru c t ion s  idéo logiques ,  ces p e r s o n 
nages ind iv iduel s ,  avec l eur s  ambi t io ns ,  le f r ag ment  du  corps  
social  q u ’ils t r a î nen t  avec eux,  l eur  effort p o u r  se dégager ,  se 
déve lopper ,  vivre selon une r èg le ;  ces pe r son ne s  col lect ives,  
l ’É ta t  f rançais  à la N ap o lé o n  I I I ,  les g r an ds  co rd on n ie r s ,  les 
pauvres  ouvr iè res  en tiges de bot t ines ,  l’Adm in i s t r a t ion ,  les T r i 
b un a u x ,  la N a t i on  avec ses peines ,  ses r évo lu t ions ,  ses guer res ,  
tout  cela â p r e m e n t  occupé  à per sévérer  dans  son être,  à es sayer  
de  d o m in e r ,  de vaincre ,  de s’équ i l ib re r  p lus  ou m o in s  p rovi 
so i rement ,  de s’h a r m o n i se r ,  si poss ible : c’est c o m m e  si nou s  
po uv io n s  voir ,  da n s  un  o r g a n i s m e  vivant ,  le jeu c o m pl iq u é  
d ’une inf ime cellule.
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L E S  V I L M O R I N
ET LES

P R O G R È S  D E  L ' A G R I C U L T U R E  S C I E N T I F I Q U E

(O uvrage couronné p ar l'Académ ie d 'A gricu lture)

E n  me  d e m a n d a n t  de pa r le r  a u j o u r d ’h u i  deva n t  vous,  le P r é 
s ident  des A m is  de Sceaux m ’a pe rm is  de r em pl i r  le plus  
agréab le  des devo ir s  : celui  de glorif ier  en la pe r s on n e  de ses p lus  
ém in en t s  co nc i to ye ns  la pet i te pat r ie q u e  rep résen te  p o u r  ch acu n  
de n o u s  son  pays natal .  Ce n o m  des Vi lmor in  ne reste- t - i l  pas  
a t t aché à celui  de ce c h a r m a n t  Ver r i ères  qu i  vit la merve i l leuse 
éclos ion de leurs  découver t e s?  T ra va i l  f écond que  le leur ,  car  par  
son  ca rac tère  e s sen t i e l l emen t  p ra t ique ,  il a c o n t r i b u é  au p ro grè s  
de l’h u m a n i t é  et amél i o ré  la cond i t ion  de tous  les h o m m e s  en 
l eu rs  p r in c i p au x  m o y e n s  de subsi s t ance ,  ceux d ’o rd re  a l im e n 
ta i r e .  U n  peu d e l à  g lo ire mo nd ia le  des Vi l mo r i n  rejai l l i t  su r  
Ver r i è res  et c ’est avec un  s e n t im e n t  de fierté bien légi t ime que  
je vais év oq u e r  deva n t  vou s  la vie de ces h o m m e s  aussi  savants  
que  mo des tes  et  vous faire sa is i r  en l eur  h i s to i re  l’un  des 
exemples  les p lus  sa is issants  de con t i nu i t é  de la famil le,  le père 
f aç o nn an t  l’int e l l igence d u  fils en l ’a s sociant  à ses t r avaux ,  lui 
insuf f lant  sa foi en son  idéal  scient if ique,  et ce fils s’efforçant  
ensu i t e  de po u r su iv r e  l ’œ u v r e  l éguée pa r  ses ancêt res ,  tel un 
dépô t  sacré,  en lui  conf é ra n t  u n  éclat  no u ve a u .  Mais  a u p a r a 
vant  p o u r  r é p o n d r e  à l ’e spr i t  de vot re Société,  je vais p r en d r e  la 
l iber té  en u ne  co u r t e  d ig ress ion  d ’esqui sse r  (Oh ! ne craignez 
rien) un h i s to r ique  ex t rê m em en t  succinc t  de Verrières .

i )  P e t i t  h i s t o r i q u e  d e  V e r r i è r e s - l e - B u i s s o n .

O n  t rouve  la p r em iè re  t race de ce qui  devai t  êt re Verr i ères  au 
t emp s  de C h a r l e m a g n e  da n s  les archives  de l ’A bb aye  de Saint -
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G e r m a in - d e s - P r é s  d o n t  dép en da i t  la villa Vedrar i as .  D an s  une  
s ta t i s t ique d ’I r m i n o n ,  abbé  de cette abbaye,  on  t rouve que  cette 
villa posséda i t  en 806 : 480  hab i t an t s  et deux  bénéficiers d on t  
l ' un  est  God in  de M ig na ux  avec Manse ,  1 2 bo n n i e r s  de t er re  de 
cul ture ,  11 a rp en t s  de v igne et 7 de prés.  La chapel l e  étai t  a lor s  
desservie par  3 p rê t res  du n o m  de Gui l l e l mus ,  Gi r u l f us  et 
G u ar n e r iu s .  C o m m e  co lo ns  : F ro d o g a ld e  ma jo r ,  h o m m e  de 
S a i n t - G er m a in -d e s - P r és  t enan t  un m an se  inge nu i l e  (6 a rpen t s  
de vignes,  6 de prés,  3 1/2 de te rres  de l abour)  et sa f emm e 
H i ld e g ar d e  ; A na lg u s  et sa f emm e Goët l a  (6 a rp en t s  de te rres  de 
l a b ou r ,  3 1/2 de vignes et 3 de p rés ) ;  G od a l r i c u s  et sa f emm e 
R og ba lda ,  R a g a n h e l m u s  et sa f em m e Agl idis  ; la f em m e Berthi s  
d i sposa i t  de 2 a rpe n t s  de vigne et 1 de pré.

E n  1 027 les d o c u m e n t s  anc iens  font  m e n t i o n  de dive rses loca
l i t és ;  o u t r e  vil la Vedrar i as ,  celles Voisines In Ror i  C u r te  (les 
Rui sseaux) ,  Vil la Gr i s  ( H a m e a u  de Grès) ,  Vil la Mulne s  
(Mignaux) ,  pu is  Vil la Cu l e t  (ou enc ore  E sc ou b le n )  (Vi l lacou-  
blay),  Villa Cer i s  ou  Ceres  (Wis so us )  Vil la Bol inis  (Vi l lebon) .  
A cette date Verr i ères  était  anne xé  à A nt on y  en t ant  que  d é p e n 
dance  de l ’abbave  de Sa in t - G er m a in -d e s - Pr és .  Le Se i gne ur  de 
W i s s o u s ,  vicaire de M ig n a u x  et de Grès ,  P i p i ne l l u s  G ar in u s ,  à 
la sui te de mau va i s  t r a i t emen t s  infligés aux  hab i t an t s  (il avait  
o p p r im é  en par t icul ie r  A n t o n i a c u m  et les siens) est c o n d a m n é  
par  le Roi  R o b e r t  à se bat t r e  en c h a m p  clos ; il ne s’y présente 
pas et n ’en co n t in u e  pas mo in s  devan t  l’au tor i té  défai l lante du 
Roi  à exe rcer  ses exact ions.  E n  i o 3o la f emme de ce P ip i ne l lus  
G ar inus ,  Her s id a ,  est  co n d a m n é e  par  R obe r t  et p a r C o n s ta n c e .  E n  
1154, É i i e n n e  de Massay  fait me t t r e  en p r i son In g e l ra nd  d ’An-  
tony p o u r  avoi r  creusé  un  fossé su r  un  te r ra in  qui  ne lui a p p a r t e 
na i t  pas .  U n  due l  judic ia ire  fait r econna î t r e  les tor ts  d ’E t i e n n e .

Vers 1 1 7 7 a  l ieu l ' ér ect ion de Verr i ères  en paroisse par  le pape 
Alexandre  I I I  ; un  prê t r e  sécu l i e r  étai t  cu ré  de l’Ég l i se  sous  le 
vocable de S a i n t e -M ar ie  (1212) (en 1600 S a in te -A n ne  dev int  la 
p a t ro n n e  de Ver ri ères) .  E n  1228, Math ieu  Piège (ca mera r ius )  
t ient  le fief de Migna ux  p o u r  le c o m p te  de Fer r i e  de P a la i se au .

1242. — Ode l i ne  fi 11 e de R a n u l p h e  G au d in  de W i s s o u s  épouse  
Be r t r andus ,  fils de H u g o  de Ver ri ères .

E n  1247, les hab i t an t s  de Verr i ères  et d ’A n to n y  sont  aff ran
ch is  du  se rvage par  T h o m a s  de Ma u lé o n ,  abbé  de Sa in t - G er m a in -  
des -Prés ,  mais  doivent  payer  u ne  d îm e  de 100 l ivres pa r  an  ; ils 
son t  t e nu s  en ou t re  à l’ob l iga t ion du  four  bana l ,  des m o u l i n s  et 
des presso i rs  et do ive n t  l ivrer  à l ’abbaye  2 p in tes  su r  c h a qu e  
m u id  de vin r éco l t é .  I ls  do iven t  aussi  hé be rg e r  l’abbé  et les 
mo in es  q u a n d  ils sé jo ur ne n t  da n s  le pays.
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D an s  le ca r tula i r e  de l’É v êq ue  de Pa r i s ,  il est  que s t ion  au 
dé bu t  du  x m e siècle du  fief d ’Ambla inv i l l i er s ,  d é p e n d a n t  de 
l’Abbaye de Sainte Geneviève et d ’u n  cer t ain  Bo ch ard  d ’A m 
b lainvi l l ier s .  Ce fief, r at t aché ensu i t e  à la ba r o n n ie  de Massy ,  
écho it  à G u y  de Léry en 1289 (Amblainvi l l ie r s  est un  h a m e a u  
de V er r i è r es ) .

E n  1 358 , les Anglai s  o cc up en t  la Maison  Ca r rée ,  châ teau f o r 
tifié d ’Ambla invi l l i er s ,  d ’où ils vo n t  saccager  l’égl ise de V er 
r ières .  E n  141 1, sac de l’Ég li se  par  le Duc  de N ava r re  ; en 1417, 
n o u v e a u  sac de l ’Ég li se  pa r  le Du c  de B o u r g o g n e  et les Anglai s 
(elle devai t  êt re b rû lée  en i5Ô2 par  l’a r m é e  de C o n d é ;  seuls 
subs i s t è rent  le por ta i l  et une  par t i e  de la t o u r  ( ch r on iqu es  de 
Sa in t -Den i s ) .  O n  note q u ’à cette épo q ue  20 .000  Anglai s  s t a t io n 
ne n t  à W i n c h e s t e r  (Bicèt re) .  Les  Pa r i s i ens  ne p o u v a n t  r e p r e n 
dre la Maiso n  Ca r rée  do i ven t  l’achete r  aux Anglai s  m o y e n n a n t  
f inances p o u r  l’aba t t r e  en par t i e  (vers 1370). ( E n  i 5 i o l e f i e f  
d ’Ambla inv i l l i e r s  écho it  à G u i l l a u m e  de Ga i l lon .  P a r  la sui te 
le châ teau devai t  passe r  à la fami l le  de C o n d é  et êt re dé t ru i t  en 
i 7 9 3 ) .  _

E n  i q 5 5 la to i ture  de l’Égl ise  est refai te par  Michel  des B o u 
lets.

E n  1618 Deni s  C h a n te a u  recouvre  le c l ocher  et fait diverses  
r ép a ra t io ns  à l’Égl ise .

E n  1739 rép a ra t ion  du  c l ocher  p o u r  439 livres.
E n  1748 et 1749 les deux  c loches  sont  f o ndu es  par  God iveau  

à M ig n a ux  p o u r  175 l ivres.
P a r m i  les i l lustres  hab i t an t s  de Ver r i ères ,  l’h i s tor ien  A n d ré  

D u c h e s n e s q u i  fit une  h is to i r e  des Ducs  de Bo u r g o g n e ,  d ’A n 
gleter re et d ’Écosse ,  des Papes ,  des C a rd i n a u x  f rançais  et un  
ce r t ain n o m b r e  de généalog ies  de famil les nobles  de son  t e m p s ;  
il y t ro u v a  la m o r t  acc id en t e l l e me n t  le 3o ma i  1640, écrasé par  
u ne  cha r re t t e .  Le ju r i sc ons u l t e  Ch ar l e s  du Mou l i n ,  qui  vécut  de 
i 5oo à 1 5 66, succédai t  c o m m e  se igneur  de Migna ux ,  fief de la 
b a ro nn i e  de Massy,  à Jean  du  Moul i n  avocat  au P a r l e m e n t  et au 
Châtelet .  Ce Ch ar l e s  d u  Mo ul i n  eut  une  vie des plus  m o u 
vementées .  E n  1 538 il se fait calvinis te,  pu is  lu t hé r i en ,  et  va 
ch e r che r  asile en Al le ma gn e .  R e ven u  en F ra n c e  et à la sui t e de 
ses écri ts  « su r  le fait du  C on c i l e  de T r e n t e  » il est e m p r i s o n n é  
par  o rd re  du P a r l e m e n t  et n ’est l ibéré q u ’en 1 564 p o u r  m o u r i r  
à M ig na u x  le 27 dé ce m bre  1 566 dans  le sein de l ’Égl ise  c a th o 
l ique.  La ha ine  de ses en n e m is  n ’en persiste pas mo in s  con t re  
lui  et s’exerce con t re  sa famil le : à Pa r i s ,  la m a i son  de Cha r le s  
du  M oul in  ainsi  que  son  châ teau  de Migna ux  sont  pil lés,  sa 
fille et ses pet i ts - en fan ts  sont  massacrés .
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De 1647 à 1656 on  t r ouve  E t i e n n e  des Belles,  consei l ler  a u d i 
t eu r  à la C h a m b r e  des C o m p te s  c o m m e  p ro pr ié t a i r e  de M ign au x  : 
c ’est lui qui  fait r ec on s t r u i r e  le châ teau.  O n  note vers cette 
époque  que  le h a m e a u  de Migna ux  possède 29 feux.

De 1755 à 1763 M ig na ux  appa r t i en t  à un  cer ta in bourg eo i s  de 
P a r i s  M .  de C h â te au ne uf ,  pui s  en 1 772 à Lé o n  le F é ro n ,  sei
g ne u r  D es to uch es ,  écuyer  du  Roi ,  et en 1778 à Vital is  éga le men t  
é c u y e r d u  roi ,  p o u r é c h o i r  enfin en  1791 à M. Després  (ou Dupré)  
qui  est Maire  de Ver r i è res  (le cu ré  de Ver r i ères  de cette époque ,  
M.  L i l l ama n t ,  est por té  c o m m e  décédé à Sceaux ; .  Després  cède 
Migna ux  en 1818 à P o n ta lb a ,  puis  il passe ent re les ma ins  de 
Nervi l l e  qui  le vend en 183 1 au D u c  de Ca m b a cé rè s  (au c im e
tière de Ver ri ères  se t r ouve  la sépu l tu re  de la famille).  P o u r  
t e rm in er  l ' his toi re  de Migna ux ,  nou s  d i ro ns  que la p ropr i é té  
fut occupée  en de rn ie r  lieu par  une  des ce nda n te  de C am ba cér ès ,  
la b a r o n n e  de C h a te a u b o u r g ,  puis  ven du e  par  ses hé r i t i er s  à la 
c o m m u n e  (Maire Mauger)  p ou r  êt re lotie ( lot issement  du  P a rc  
avec sa jolie pièce d ’eau,  seul  vestige de 1 anc ie nne  p ropr ié té) .

Dan s  l ' h i s to i r e  du  xixe siècle,  le bois  de Ver ri ères  est célèbre 
par  le c o m b a t  que  le Généra l  E xe lm an s ,  qui  devai t  êt re pai la 
sui te Ma récha l  de F ra n ce ,  l ivra con t re  les All iés le i er juil let  
181 5 avec le 5e et le 1 5° d r a g o n s  en tête,  le 6e h uss a rd  et le 
20e d rag ons  de flanc.  Les  al l iés su r p r i s  furent  po ur su iv i s  jusqu  à 
Versai l les  q u ’ils d u r e n t  d ’a i l leurs  évacuer  auss i tô t .

E n  1870, p en da n t  le siège de Par i s ,  le 2e co rps  Bavarois  qui  
occupa i t  la r ég ion  sud de P a r i s  (Sceaux,  A n t o n y ,  Ver ri ères)  avai t  
son q u ar t i e r  général  à Ver r i è res  (le p r ince  O t h o n  habi t a i t  la Ma i 
son Vai l lant  en face l’Égl ise) .  Les t ro upes  bavaroi ses  se l ivrèrent  
au  sac des p ropri é t é s  (meub les  éventrés ,  caves pil lées,  pend u les  
volées) ma i s  a uc u n e  ma i so n  ne fut e n d o m m a g é e  sé r i eusement .

P u i s q u e  n o u s  avons  signalé le h a m e a u  de Gres  (Villa Gris)  
s i tué en t re  Ver ri ères  et Ambla inv i l l i e r s ,  no us  in d iq u e r o n s  que  
de ce ha m e a u  p rend  la magn i f ique  al lée co n d u i sa n t  au C hâ te au  
de Vi l legeni s (ou Villeginis).  G est dans  ce châ teau ,  cons t ru i t  sur  
les dessins  d ’Ul l in  en 1755,  que  m o u r u t  le de r n ie r  frère de N a p o 
léon  : J é rô m e  Bo na p ar t e  qu i  fut roi de W e s tp ha l i e .

C o m m e  cul tu res  on a vu se succéder  à Ver r i ères  ap rès  la 
vigne ,  les cul tu res  de viole t tes  qui  du ren t  s inc l ine r  devan t  la 
co n c u r re n ce  du  l i t toral  m é d i t e r ra né en ,  puis  celle des grosses  
fraises que  t end  à r em p la ce r  celle des cul tu res  mara îch è r es  : 
har i cot s  verts,  épina rds ,  choux- f leur s ,  etc. . .

Après  cette r ap ide revue d u  passé r evenons à not re sujet  : à 
la fami l le  V i lmor in .  E t  tou t  d ’abo rd  qu e lqu es  mots  su r  la p r o 
pr iét é o ù  vou s  vous  t rouvez  :
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Cette  ma i son  que  vous  ad m i r ez  est  un  pavi l lon bâti  su r  les 
o r d res  de Lo u i s  X I V  po ur  ab r i t e r  la Laval l i ère,  écar tée m o m e n 
ta n é m e n t  de la C o u r  a lor s  q u ’elle se t rouva i t  da ns  une pos i t ion 
in té res sa n te . . .  Il n ’y  a rien d ’imposs ib le  à ce que  le parc ai t  été 
dess iné  par  Le N ôt r e ,  c o m m e  on  le p rés um e .  E n  1736, Lou is  
Lo ngu e i l  p re m ie r  g e n t i l h o m m e  de la véner i e y habi te ,  pu is  
C ha r l e s  L em ai r e  de La Fo n t a in e ,  officier du Gobelet  du Roi  et 
de ses chasses,  qui  y ma r i e  sa fille. En 1748 on y t r ou ve  un 
ce r t ain M. Dav id  qui  avai t  dans  l ’Ég li se  un banc  dans  la Ch a -  
pe l l e -S a in t - Den i s  ( ac tue l l emen t  chapel l e Sa in t -V incen t ,  réservée 
éga le me nt  à la fami l le  Vi lmor in ) ;  pui s  en 1772 M.  P ie r re  Mouet te ,  
secréta ir e du  Roi  et en 1788, M.  L o u i s  Ba l thaza rd  de la Che -  
vardière ,  écuyer  inspe c t eur  ho n o r a i r e  des chasses du  Roi  (mai re 
de Verr i ères  en 1790). Son  épou se  Lou i se  Barbe  de C h a m p a g n e  
épous a i t  en secondes  noces A n dr é  M éd ard  Gate l iè re  un  l ibra i re  
de Par i s .  C ’est v r a i se m b la b l e m en t  à ce Gatel iè re  que  P h i l i pp e  
L .  de Vi l mo r i n  acheta  en 1815 le pav i l lon q u ’il o c c u p a  j u s q u ’à 
sa m o r t  en  1862.  M a d a m e  E l i sa  de Vi l mo r i n  née Bail ly l ' acqui t  
en 1863 de sa bel l e-mère  et depu i s  cette date il a été to u j o ur s  
occup é  p a r l a b r a n c h e  aînée de la famille.  La  p ropr i é t é  p r imi t ive  
devai t  s ’é t endre  peu à peu  à la sui t e de l’acqu is i t ion  des t e rra ins  
vo is ins  et p o u r  ne par l e r  que  des bâ t imen t s  de g raines  s i tués 
en b o r d u r e  de la rou te  face au pavi l lon  d ' hab i t a t ion ,  les te rrains  
su r  le squel s  ils on t  été con s t ru i t s  app a r t en a ie n t  d ’abord  à 
M.  B ar t h é lé my  H u b e r t  et au Ba ro n  Ovit i  ( anc ien  médec in  de 
L o u i s  XVI) ,  puis  passèrent  à M.  G ora in  un  médec in  et en de r 
n ie r  l ieu à Mess ieur s  Leblanc indus t r i e l  et Boussele t .  Ces bât i
me n t s  on t  été con s t ru i t s  en 1879 (bénis  en 1880 par  M on se i 
g n e u r  G oux ,  évêque de Versai l les).

2)  H i s t o r i q u e  d e  l a  f a m i l l e  V i l m o r i n

« Les bo tani s t es ,  a dit  D ar w in ,  on t  négl igé c o m m e  ind ignes  
de l eu r  a t ten t ion  les var ié tés  cul t ivées.  » C ’est le g r an d  mér i t e  
de Ph i l i ppe  Victoi re  et de Ph i l ippe  A n d ré  Lévêq ue  de Vi l mo r i n  
d ’avoi r,  r o m p a n t  dé l ibé rém ent  avec les idées de l eu r  t emps,  pris 
p o u r  base de l eur s  r eche rches  les p lantes  de g r a n d e  cul ture .  
Esp r i t s  c l ai rvoyan ts ,  en avance  su r  l e u r  t emps,  ils se son t  
m o n t r é s  ag r o n o m e s  aver t i s  et vrais  r éa l isa teu rs ,  faisant  m a r c h e r  
de pai r  théor i e  et p ra t ique .

N o u s  t r o u v o n s  d an s  les Vi lmor in  l ’i l l u s t r at ion  la p lus  saisis
sante de ce que  p lus ieu r s  g énéra t ion s  son t  en m es ur e  de faire,  
fidèles à un  p r o g r a m m e  bien défini p o u r  l’av a n ce m e nt  des 
sc iences na tu re l l e s  et p lu s  pa r t i cu l i è rem en t  des sciences a g r o n o 
mi ques .  N o u s  dé c o uv ro n s  en effet dans  l ’exposé de l eu rs  t r a 
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vaux les 3 ét apes p r incipales  qui  m a r q u e n t  le p rogrès  l o r s q u ’il 
s’agit  des plantes  de g r and e  cu l tu re  (sans q u ’on pu isse pa r le r  de 
success ion  a b s o l u m e n t  ch ro no lo g i qu e ,  car  ces phases  peuve n t  se 
ch e va u c he r  en cours  de route ,  mais  el les déc ou len t  les un es  des 
au t res  c o m m e  cons équ en ces  logiques)  :

i°) celle  d es co llec tions et de la c la ssifica tio n  m e t t a n t  en jeu le 
sens de l ’obse rva t ion  ra i sonnée  et po r t an t  sur  l’é tude de la var ia
bili té des fo rmes  végétales (plus  exac tement  de l eur  p o l y m o r 
p h i s m e  dans  la natu re )  et la r ec o nn a i s s an ce  de  la fixité des 
espèces (avec la no t ion  de l ignées  pures) .

B u t  p o u rsu iv i  : avo ir  un  choix  ab o n d a n t ,  le bien con na î t r e  et 
le bien définir.

20) celle de l ’a m é lio ra tio n  des p la n te s  de g ra n d e  c u ltu re  par  
la sélect ion généa log ique  individue l l e ,  me t t a n t  en jeu le sens de 
l ’expér i men ta t i on  et po r t an t  su r  l ’é t ud e  des l ignées  pures .

B u t p o u rsu iv i  : s avo ir  cho i s i r  les ind iv id us  les plus  aptes  
(élites), les isoler  et é t ud ie r  l eur  descen dan ce  au po in t  de vue de 
la faculté de la t r ans m iss ion  hé rédi t a i r e  des caractères .

3°) celle de l ’h y b r id a tio n  ou des c ro isem e n ts , me t t a n t  en jeu le 
sens  de l’obse rva t ion  dans  le choix  des gén i t eu r s  et ce lui  de 
l’expér i men ta t i on  dans  l’é tude de la descendance .

B u t p o u rsu iv i  : c réer  de nouvel l es  var iétés r é p o n d a n t  aux 
besoins  agr icoles ,  i ndus t r i e l s  et com m er c i au x .

E n  ch a c u n e  de ces étapes,  c o m m e  je vous  le m on t r e ra i ,  les 
Vi lmor in  on t  innové ,  la découver t e  de la sé lect ion généa log ique  
ou  ind iv iduel l e  pa r  L o u i s  F ran ço i s  de V i lm o r i n  d e m e u r a n t  le 
p lus  r e m a rq u a b le  de l eur s  t i t res scient i f iques,  vér i t able  r évo
lu t ion sc ient if ique d o n t  son t  so rt ie s  depu i s  un  siècle les plus  
merve i l leuses r éa l i sa t ions agr icoles .

Voici  m a in te n an t  que l le  a été la par t  respect ive des divers  
m e m b r e s  de la famille,  en d é b u t a n t  par  les o r igines  de la f irme 
co m me rc i a le  V i l m o r in - A n d r i e u x  et C°, qui  se rt  de base au  t r a 
vail scient if ique.  Ces o r ig ines  r e m o n t e n t  au déb u t  du xvine siècle 
avec J e an ne  Diffetot,  veuve de P ie r re  Geoffroy,  t e nan t  bo u t i qu e  
à l’ense igne  « A u  Coq de la Bo nn e  F o y  ». Sa fille, C l au d e  Geof 
froy,  ma î t r es se  grainiè re ,  épouse  P ie rre  d 'A n d r ie u x , bo tani st e  
d i s t ing ué .  Celui -ci  r éun i t  en 1747 une  au t re  bo u t iq ue  de g raines  
à celle que  possède  déjà sa f emme.  Ce P ier re  d ’A nd r i eu x  se 
m o nt r e  g r an d  a m a t e u r  de végé taux  ind igènes  et exo t iques ,  d ’u t i 
lité et d ’agré me nt ,  et possède  à Re u i l ly  une  col l ec t ion  i m p o r 
tante p o u r  l’é p o q u e .  Il pub l i e  en co l l ab or a t ion  avec Du ch e sn e ,  
p ro fesseur  d ’H is to i re  na tu re l le  (à qui  l’on doi t ,  ent re  au t re s ,  la 
découver t e  d ’un type m u ta n t ,  le fraisier  mo no p hy l l e ) ,  des ca ta
logues  r a i sonnés  de g raines .  Sa fille, Adé la ïde d ’An dr ie u x ,  deve
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n ue  maît r esse grainière ,  épou se  le 14 juil let  177 4 ? P h i l ip pe  
Victoi re  L.  de Vi lm or in  qui  d ’associé devient  en 1781 seul  
p ropr i é t a i re  de la m a i s on  de g ra ines .

« P h ilip p e -V ic to ire  L . de V ilm o r in , écri t  H e n r i  L.  de V i l m o 
r in dans  le d ic t ionna i re  d ’agr i cu l tu re  de J.  A. Barra i ,  édi t ion  de 
1892, né à L a n d r e c o u r t  (Meuse)  (au seuil  de l ’A rg o n n e  à 9 k m .  
de Verdun)  en 1746, m o r t  en 1804. . .  s a d o n n a à l a  p ro pa g a t io n  
des plantes  uti les,  n o t a m m e n t  de la bet terave ( C h a m p ê t r e  d ’Al le
magne)  (1775) et du  ru taba ga  (graines  r eçues  de B r o uss on ne t  
des pays Scandinaves)  (1790). Il fut  m e m b r e  de la C o m m is s i o n  
d ’agr i cu l tu re  en 1791, m e m b r e  de la Société N a t i on a le  d ’Agri -  
cu l tu re  et c o r r e sp o n d a n t  de l’Académie  des sciences.  11 fut un  
des  an n o t a t e u r s  du  théâ tre  d ’agr i cu l ture  d Olivie r  de Serres .  » 
Son père ag r i cu l t eu r  avai t  eu 10 enfant s  d o n t  Ph i l ippe  Victoi re  
étai t  le dern ie r .  Grâce à son  par ra in ,  Ph i l i pp e  Dessofy,  il v ient  
à Par i s  p o u r  t e rm in er  ses é tudes  ; et pass ionné de bo ta n iq ue  et de 
médec ine,  il se lie avec P ie r re  d ’A n d r i eu x  d on t  il épouse  la fille. 
O n  lui  do i t  la p r op aga t io n  de n o m b r eu se s  essences exot iques  
reçues  de voyageurs  célèbres ,  en par t i cu l i e r  d ’A n d r é  Michaux ,  
exp lo ra t eu r  en A m é r iq u e  du N o r d  ( tul ipier ,  chên e  d A m ér iq ue ,  
cyprès  chauv e  de la L ou i s i ane ,  e t c . . . ) .  V u lg a r i sa t e u r  des me i l 
leures p lantes  cul t ivées,  on peut  dire qu  il fut le vér i table créa
t eur  d u  co m m e r c e  sc ient i f ique des g raines  de semence.  Au  po in t  
de vue social ,  il a laissé le sou ven i r  d ’un  h o m m e  de bien.  (Il 
es saya va i nem en t  de sauver  en 1793 la f ameuse  pép inière  des 
C h ar t r eu x ,  a u j o u r d ’hui  Avenu e  de l’Obse rva to i re ) .

P h ilip p e  A n d r é  L . de V ilm o r in , fils du  p récèden t  (il étai t  
l ’aîné de 5 enfants)  né à Pa r i s  en 177^1 m o r t  en 1862 aux  Barres ,  
o rg an i sa  à Ver ri ères  des c h a m p s  d ’expér iences où  il s’a d o n n a  à 
de n o m b r eu se s  r eche r che s  su r  la va r i a t ion  des p lantes  cul t ivées  . 
il créa aux  Barres  (Loi re t )  (do ma in e  de 400  hec ta res acqu is  en 
1821) de vastes p lan ta t ions  expér imen tâ tes  d a r b res  forest iers  et 
une  école de sylv icul tu re  qui  app ar t i en t  à l’É ta t  (depui s  1866). 
Il fut m e m b r e  de la Socié té  N a t io n a l e  d ’A gr ic u l t u re  et co r r es 
po n d an t  de l’A ca dém ie  des Sciences.  Il fut  l’un des au t eu r s  du 
« Bon Ja rd in ie r .»  Il reçoi t  en i 8 i 5 de la Socié té  d ’Agricul ture  la 
f ameuse col lect ion de p o m m e s  de terre de P a r m e n t i e r  d o n t  il 
fut l’un  des co l l abora teu r s  ainsi  que de T h o u i n . D en d ro lo g ue  
répu té ,  il fait des essais compara t i f s  de p e u p l e m e n t  et d ’acc l i ma 
ta t ion des con ifères ,  en par t i cu l i e r  des pins  sylvest r es ,  des pins  
m a r i t im e s  et des p i ns  lar icio de différentes espèces.  E n  mê m e 
t emp s  é t aient  plantées à Ver r i ères  des espèces exo t iques ,  ent re 
aut re s  cèdres  du  L ib an ,  pins  de Ca labre ,  chênes  d ’A m ér iq u e ,  
p lan tes  que  vous p o u r re z  a d m i r e r  dans  la visi te d u  parc  et que
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lui  avaient  p r ocurées  des voyageurs  célèbres  tels que M ic hau x  
et Boissier .  P lus ieu r s  voyages en Angle ter re  lui pe rm et t e n t  de 
se teni r  au co u r a n t  des p rogrès  réal isés à l’é t r anger  tant  en h or t i 
cu l tu r e  q u ’en agr i cu l tu re ,  d o m a in es  où  les Ang la i s  é t aient  passés  
ma ît r es .  Le 3 m a rs  1840 à la Société d ’h o r t i c u l t u r e  de L o n dr e s ,  
il c o m m u n i q u e  les résul t at s  su r  son expér ience  m é m o r a b le  (elle 
date de i 83o) su r  l’amél i o ra t io n  de la carot te  sauvage,  expér ience  
qui ,  à elle seule,  peu t  êt re  cons idé rée  c o m m e  la rg e m en t  suffi
sante p o u r  r en dr e  son n o m  à jamai s  célèbre.  Je vous  en repar le  
rai plus  loin avec q ue l qu e  détai l .  (On  lui doi t  aussi  la vu l ga r i sa 
t ion en F ra n ce  des semis  de g r am in ées  p o u r  c réa t ion  de prair ies).

S’il ne défini t  pas n e t t e m en t  la sé lect ion généalogique ,  on  peu t  
aff i rmer  q u ’il en eut  l’in tu i t ion  et c ’est fo rmé à son école que 
son fils devai t  t i r er  de cet te con cep t ion  géniale  ces résul t ats  
p ra t iques  mervei l l eux qui  a l la i ent  modif ie r  si r ad ic a le me nt  toute 
la p ro duc t i on  végétale et jeter une  vive lum iè re  dans  un d o m a in e  
jusqu e  là p resqu e  en t i è r em en t  voué  à l’em pi r i sm e .  Avec lui ,  
l’hérédi té  de force cachée et mys té r i euse  p rend  place pa rm i  les 
do nn ée s  expé r imen ta les  ; il fallait un  ce r t ain co ur ag e  aussi  p o u r  
aff i rmer  avec net teté la fixité des espèces au t emp s  où  l ’évo l u t i on-  
n i sm e  D ar w in ie n  étai t  passé à l’état  de d o g m e  dans  les sciences  
natu re l l e s  et ph i lo so p h iq ue s .

L o u is  F ra n ç o is  L . de V ilm o rin , né  à P a r i s  en 1816, m o r t  en 
1860, fils aîné  d u  p récéden t ,  c o n t i n u a  et déve lopp a  l ’œ u v re  
pate rnel l e  ; on  lui  doi t  u n  très g r an d  n o m b r e  d ’essais et de 
r eche rches  su r  les p lantes  cul t ivées  ; ou t r e  des  m é m o i r es  sur  
des sujets  spéciaux,  il pu b l i a  en i 85o un essai  de cata logue 
m é t h o d iq u e  et s y n o n y m i q u e  des f roment s .  (On  lui doi t  aussi  un  
ca ta logue  m é t h o d i q u e  et s y n o n y m i q u e  des p o m m e s  de te rre) .  
I l  fut m e m b r e  de la Société N a t i ona le  d ’A g r i c u l t u r e . De i 8 5 o 
à 18 5 5 , il crée la bet t erave à suc re  am él io rée  V i lm or in  (Réf.  
not ice su r  l’am él io ra t io n  des  p lantes  de semis,  note su r  la c réa 
t ion d ’une nouve l le  race de bet terave et con s i dé ra t ions  su r  l’h é 
rédi t é dans  les végétaux,  cons id é ra t i ons  su r  la r ichesse sa cc h a
r ine de la bet terave)  en sé lec t io nn an t  la bet t erave b lanche  de 
Silésie (sélect ions m o r p h o lo g iq u e s  et d ens im é t r i que s  complé tées  
par  des ana lyses  sa cc ha r im é t r iq ue s  au  po la r i mè t r e  — d ’après  
Sai l l ard,  il est  le p r e m i e r  à ut i l iser  en p r a t ique  cet  appare i l  — 
pu is  sélect ion géné a log ique  avec têtes de fami l le  et obse rva t ions  
au po in t  de vue de la t r an sm is s i on  hé rédi t a i r e  des caractères  
utiles).  Il t race la voie aux  hy b r i da t i on s  de blé ( 1856) que 
deva it  i l l us t r er  de façon si r e m a r q u a b l e  son  fils aîné H e n r y ,  
par  ses c ro i se me nt s  d ’oeg i lops  et de blés cul t ivés,  en par t i cu l i e r  
blé b lanc  de F la n d r e  et oeg l lops  ovata,  cons idé ré  à tor t  ou  à r a i son



4 4 R. BARBIER

c o m m e  l’u n  des p r o to types  d u  blé cul t ivé (Réf .  C .  R.  de la 
4me Co nf é re nce  I n t e rn a i io n a l e  de G é n é t i q u e — Par i s  191 i — 
P h i l ip p e  de Vi lmor in) .  O n  lui  doi t  aussi  la bet terave four ragè re  
j aune  ovo ïde des Barres ,  ob te nue  c o m m e  la roug e  Géan te  de 
Vaur iac ,  en sé lec t io nn an t  la j aune d ’Al lemagne .  (A s igna le r  aussi  
ses t r avaux de ch im ie  su r  le so r gho  sucré et su r  la ma t i è re  co lo 
rante de la garance) .

A la f em m e de Lou is  de V i l m o r in ,  M a d a m e  E lis a  de V ilm o 
r in , petite-fille de Bai l ly,  l ’ancien  m a i re  de Pa r i s ,  celui  du Se r 
me n t  du  Jeu  de P a u m e ,  mor te  en 1872, on do i t  un re m a rq u a b le  
t ravail  su r  les f raisiers,  qui  a pp o r ta  un  peu  d ’o rd re  da n s  une 
ca tégorie  de plantes  cul t ivées à formes excess ivement  var iées  en 
ra ison  su r to u t  des n o m b r e u x  c ro i se me nt s  na t u re l s  (Le fraisier,  
1860 — tome  IX du  Ja rd in  F ru i t i e r  du M u s é u m  de Decaisne)  (Réf. 
l’amél i o ra t io n  des p lantes  de g r an de  cul ture ,  de L. B la r inghem) .

H e n r y  L . de V ilm o r in , fils aîné  de Lou is  de V i lmor in ,  né en 
1843, m or t  en 1899, en r i chi t  les col l ec t ions  de Ver r i ères  de n o m 
breuses p lantes  r ap por tées  de ses voyages  t ant  en F ra n c e  (en 
par t i cu l i e r  flore d ’Auvergne)  q u ’à l ’é t ranger ,  o ù  il est  salué 
c o m m e  l ’un des plus  r em a rq u a b l e s  r ep rése n ta n t s  de no t re  pays.  
Il co n t in u e  la sélect ion de la bet t erave à suc re  amél i o rée  
Vi lm or in  (type 1890, qui  sera suivi  des types  1906 et 1920). 
P a r a l l è l e m en t  à F o u q u i e r  d ’Hér oue l ,  il ob t i en t  un  type de bet te
rave à suc re  f rançaise r i che  (voir  les 2 sé l ec t ions  A. et B . ) ( L e  
Labo ra to i re  de C h i m ie  a été créé à cet effet en 1890).  S ’a t t achan t  
à l’amél i o ra t io n  des blés, il a créé par  c r o i s e m e n t  tou te  la série 
des hy br ide s  à g r an d  r e n d e m e n t  qui  devai t  lui  a s s u re r  une  r é p u 
ta t ion mond ia le  (en m ê m e  t emp s  q u ’il pub l i e  son  ouvrag e  su r  
« Les me i l l eu rs  b lé s»)  : Dat tel  (1874),  Br i qu e t  J a u n e  (1880), 
Grosse  tête ( 1880), Massy  (1886),  T r é s o r  (1890),  Bon F e r m i e r  
(1894),  H â t i f  Inve r sab le  (1898). Ces n o u v ea ux  types  ne so r t ai ent  
en cu l tu re  q u ’après  u n e  mise à l’ép reuve  t rès  lo ng ue  a t t e ignant  
p o u r  cer t ains  ju s q u ’à 16 ans  : m a r q u e  de cons tance  et de cons 
cience p ro fessionnel le  que  l’on  p ou r ra i t  bien d o n n e r  en exemple 
à la géné ra t ion  actuel le ,  t oute  de fièvre et  dés i r euse  de r ésul t ats  
t rop  rap ides  p o u r  êt re durab les .  II me t  à jou r  le ca ta logue des 
f rome nt s  de L ou i s  de V i l m o r in  (1879) et celui  des  p o m m e s  de 
t er re  (1880) ; il pub l i e  éga lement  des ouvrages  p ra t iques  d ’une  
facture tou te  nouvel l e  su r  les p lantes  de ple ine t er re  et les p lantes  
po tagères  (1882) et su r  les p lantes  de g r an d e  cu l tu re  (1892).  Il 
est p re m ie r  vice-prés ident  de la Société Na t ion a le  d ’H o r t i c u l tu r e  
de F ran ce  et co l l abore  au Bon  J a rd in i e r .  Ami  d ’Alber t  de Mun ,  
il s’est occu pé  avec lui  d ’œ u v re s  sociales et a laissé le souve n i r  
d ’un  h o m m e  de bien d an s  tou te  l ’accep t ion  du  m ot .
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Le  second  fils de Loui s ,  M a u rice  de V ilm o r in , né en 1849, 
m o r t  en 1918, pa r c o u r t  de n o m b r e u x  pays é t r angers .  A côté de 
l ’a r b o r e t u m  des Bar res ,  il crée en 1894 le f ru t i ce tum qui  c o m 
por te  une  su pe rbe  col lec t ion d ' a rbus tes  (son fils Ja cques  de 
Vi lm or in  devai t  faire don  à l’É ta t  de cette col lec t ion en 1921);  
c ’est lui  qu i  est  cha r gé  pa r  la Société Na t i on a l e  d ’A g r i cu l t u r e  
de l’a r b o r e t u m  du  C hâ te au  d ’H a r c o u r t  do n t  il établ i t  le ca ta lo
gue.  Savan t  d en d r o lo g u e ,  on lui do i t  l’in t r o d u c t i o n  et la p r o p a 
gat ion  de n o m b r e u s e s  espèces de végétaux exo t iques ,  en pa r t i c u 
l ier  de C h i n e .

Le fils aîné d ’H e n r y  de V i lm o r i n ,  P h ilip p e  de V ilm o r in , né 
e m 8 7 2 ,  m or t  en 1917, con t inu e  l’œ u v re  en t rep r i se  par  son père 
dans  la c réa t ion  par  c ro i se me nt  de nouve l l es  var ié tés  de blés : 
blés des Alliés,  de la Paix,  et V i l m o r in  2 3 . Il co n t in u e  la sélec
t ion de la bet t erave à sucre V i lm or in  et p r en d  une par t  i m p o r 
t ante aux  recherches  de géné t ique ,  t e nd an t  à conf i rmer  les lois 
de Mende l  et l’in d é p en d a n ce  des ca ractè res  ou ségrégat ion dans  
la t r an sm iss io n  hé réd i t a i r e  ( l aborato ire  spécial  créé à cet effet à 
Ver ri ères  en 1910 et expér i ences  n o m b r e u s e s  p o r t a n t  mê m e su r  
des a n i m a u x  : ch iens  avec et sans  queue ,  sour i s  a lbinos ,  e t c . ..) 
Il crée pa r  c r o i se me nt  une  nouve l l e  race d ’i r is  des j a rd ins  à très 
g rande s  fleurs,  o rgan i se  u n  j ardin a lpin ((1902) et l’a r b o r e t u m  de 
Pé za n in  (18 hectares)  à D o m p ie r r e  les O r m e s  en Saône et Lo ire  
(19 03 /1904)  et enr i ch i t  t outes  les col l ec t ions de Ver r i è res  pa r  
des spé c im ens  rapp or té s  de ses voyages ou o b te nu s  pa r  voie 
d ’échanges  ( E x t rêm e-O r i en t ,  A m é r iq u e  du  N o rd ,  Afr ique ,  
Océan ie ) .  Dans  le Midi ,  il déve loppe  les cu l tu res  de fleurs de la 
Maison  au C a p  d ’Ant ibes .

M a d a m e P h ilip p e  de V ilm o rin  (née de Dortan)  con t i nu e  l’œ u vr e  
de son  mar i  au poin t  de vue des col lec t ions,  su r to u t  des plantes  
a rbust ives  et des essences forest ières et o r nem enta les .

Jacques L .  de V ilm o r in  fils aîné de Maur ice  de Vi lm or in ,  m or t  
il y a qu e l que s  années  s’a d o n n e  su r tou t  aux recher che s  de géné 
t ique et pa r  ses é tudes  su r  les divers  types de bet teraves  sauvages 
et l eu r  c ro i se me nt  avec des bet teraves cu l t ivées  ob t i en t  des 
r ésul t ats  excessivement  in t é ressan t s  au po in t  de vue p ra t ique.  
C ’est lui  que  le Mini s t ère  chargeai t ,  en 1925, de la mise  à jou r  
du  ca ta logue s y n o n y m i q u e  des blés cul t ivés  de la F ran ce  et de 
l’Afr ique d u  N o r d .  O u t r e  les nouve l l e s  variétés de blé : P o i lu  du 
T a r n ,  Vi lmor in  27 et V i lm or in  29 q u ’il a c o n t r ib u é  à créer  (il faut  
y a jou te r  le d e r n ie r  sor t i ,  le blé du  Bon  Mo ul in )  et l ’orge p remi è re  
à barbes  lisses,  h eu r e u se  a m é l i o ra t i o n  du  type d ’h ive r  à 6 r angs ,  
il pou rsu i t  la créat ion  par  c r o i s e m e n t  de types  de blés r ég io 
naux  (o r i en ta t ion  des r eche rche s  da n s  le sens de la qual i té  b o u 
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langère) .  A no te r  aussi  ses r echerches  su r  le lin (type à fleur 
blanche).

R o g e r  L .  de V ilm o rin , fils de Ph i l ipp e ,  L .  de V i lm or in ,  v ient  
d ’a t t i r er  l’a t t en t ion  du m o n d e  savant  par  des t r avaux r e m a r 
quab les  su r  le d é n o m b r e m e n t  des c h r o m o s o m e s  et l eur  var ia t ion  
n u m é r i q u e  dans  des types de végé taux très divers.

A la suite de cette r ap ide b io graph ie ,  no u s  a l lons  a p p r o f on d i r  
l’œ u v re  per sonne l l e  de ch ac un  et en m a r q u e r  le génie p rop re  
par  que lques  ext rai ts  pa rm i  les plus  typ iques  de l eur s  mé mo i r es  
et écri ts.  O n  les saisi t  su r  le vif en les éc ou tan t  par le r  et mieux 
que  pe r sonne ,  ils son t  à m ê m e  d ’exp l ique r  eux -m ê m es  le fond 
de l eur  pensée qu an t  au bu t  poursu iv i .

3 . L'œ Vr (  D E S  V l L M O R I N  E X P O S É E  P A R  L U X - M Ê M E S .

i° L a F ix i t é  de l'espèce bo tanique  
et la c la ssifica tio n  m éthodique.

C o m m e n t  conci l i e r  l’idée de fixité de l’espèce avec l’ex t rême  
var iété que  l’on cons ta t e  dans  la n a t u re  ou p lu tô t  le p o l y m o r 
ph i sm e  des végé taux qui  semble  à tor t  ou à r ai son  enc ore  acce n
tué du  fait ue la cu l tu re  (ne sont-ce pas les p lan tes  de cul ture  
les plus  a n c i e n n e m e n t  c o n n u e s  don t  les (o rmes  pa ra i ssent  les 
plus n o m b r e u s e s ) ?  C ’est là q u ’il faut  r ec on na î t r e  le t r ai t  de 
génie de L o u i s  de Vil tm r in  en t 85o lo r sq ue  avant  Mendel  
( 1866) il en t revo i t  le m é ca n i sm e  de la r ep ro d u c t io n  et q u ’il en 
dédu i t  aussi tô t  les co ns équ en ces  p ra t iques ,  c’est-à-dire la sélec
t ion ind iv iduel l e  ou généalog ique .  « La sé lect ion dans  une l ignée 
n ’am èn e  pas de modi f icat ion  de son ca ractère  moye n  » écrivait -i l ,  
r e co nna i s s an t  aussi  que  la pureté  des r aces  est un état  dû à 1 act ion 
de l’h o m m e  (dans  la na tu re  les c ro i se me nt s  natu re l s  (vicinisme) 
son t  la règle,  d ’où la mul t ip l ic i t é  des types).  P a r  l’i so lement  des 
l ignées p u r es  on  n ’assiste plus  qu à des va r i a t ions  quant i ta t ives  
a u t o u r  d u  ca ractè re  m o ye n  ou  f luctuat ions  (var iat ions n on  
hé réd i t a i r es  ou l amarck iennes ) .  S i tu on s  cette découver t e .  E n  
i 846,  J o r d a n  de Lyon  reconna î t  les pet i tes espèces et l eur  fixité. 
E n  1858, N a u d in  établ i t  les lois qual i ta t ives des c ro i sement s  
en t re  espèces et ent re  var ié tés ,  di tes de l’hé rédi té  en mosa ïqu e ,  
m a r q u a n t  une  d i s t inc t ion  t rès  judic ieuse  en t re  hyb r i des  et 
mét is .  E n  1859, D a r w in  pose les bases de l’évo lu t io n n i s me .  
Mende l ,  en 1866, découvre  les lois quan t i t a t ives  des c r o i seme nt s  
en t re variétés ,  lois qu i  ne se ron t  d ivulguées  q u ’en 1900 pa r  de 
Vries,  T c h e r m a c k  et G or re ns .  J o h a n n s e n  à C o p e n h a g u e ,  en 
1890,  s’a p p u y a n t  su r  les t r avaux  de Lo u i s  de V i lm or in  su r  les 
l ignées  pures ,  pose les bases  de la géné t ique  actue l l e ,  tand i s  que
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de N e e g u ar d  et Ni l s son  pa r t a n t  des m ê m es  p r inc ipes  font  de 
l’Ins t i t u t  de Svalô f  la p lus  r e m a rq u a b le  des s t a t ions  de sélect ion 
et d ’amél i o ra t io n  des p ian tes  de g r and e  cu l ture .

Dans  la préface de l ’édi t ion de 1882 des p lantes  potagères  
(suite de la desc r ip t ion  des  p lantes  po tagères  de 1855 — une  
édi t ion  de 1923 est la de rn iè re  mise à jo u r  de cet i m p o r ta n t  
ouvrage  —), H e n r y  de Vi lmo r in  écr ivai t  :

« La fixité de l’espèce bo ta n i q ue  (quel le q u ' en  soit  la va leu r  
absolue si on la con s i dè r e  dans  l’ens em bl e  des temps)  est bien 
r em a rq ua b le  et d igne  d ’ad m i r a t io n  si on l’envi sage seu lem ent  
dans  la pé r iode que nos  invest iga t ions  peuven t  em b ras se r  avec 
q ue l que  ce r t i tude .  N o u s  voyons ,  en effet, des espèces sou mi ses  
à la cu l tu r e  dès avant  les t emps  h i s to r iq ue s ,  exposées à toutes 
les inf luences  modif icat r ices  qui  ac c o m p a g n e n t  les semis  sans 
cesse répétés,  le t r a n s p o r t  d ’un pays à un  aut re ,  les c h a ng em en ts  
les p lus ma rq ué s  dans  la n a t u re  des mi l ieux  q u ’elles t r ave r sen t ;  
et ces espèces conse r ven t  n é a n m o in s  l e u r  exi stence mê m e dis
t incte  et, t ou t  en p rés en tan t  p e r pé tu e l l e m e n t  des va r i a t ions  
nouvel les ,  ne dép assen t  jamai s  les l imites qui  les sépa ren t  des 
espèces vois ines  ».

« Il nous  semble  que  la cu l tu r e  p ro longée  d ’un très g rand  n o m 
bre de p lantes  potagères ,  en mê m e t emp s  q u ’elle fait t o uc h er  
du  doigt  l’ex t rême var i abi l i t é  des fo rmes  végétales,  conf i rme 
la c royance  dans  la fixité des espèces c o n t e m p o r a i n e s  de 
l ' h o m m e .................»

« O n  sait q u ’à Ver ri ères  des épis de blés de di fférentes variétés 
cul t ivées p en da n t  plus  de c i n q ua n t e  années  n ’o n t  été modif iés 
en r ien ». Q ue l l e  me i l l eu re  p reuve de la fixité des variétés 
p u r e s ?  (la géné t ique  et le Ve Co n gr ès  In te r n a t io n a l  de Berl in 
en 1927).

« La col lec t ion des blés à Ver r i ères  est la plus  i m p o r ta n te  de 
tou tes  pu i squ ' e l le  at teint  env i ron  1.200 var iétés  dis t inctes  (plus 
de 2 .000 ,  d ’après  M. Jacques  L. de Vi lmo r in  — vo i r  r ap po r t  du  
23 avril  1925, au J o u r n a l o ffic ie l) .. .  Ce tte  col lec t ion a r endu  
d ’i m m e n s e s  services  en pe rm et t a n t  d ’établ i r  la sy n o n y m i e  des 
dif férentes var iétés  de blés qui  sont  ex t rê m em en t  f i x e s . . . .  et 
en fo u rn i s san t  le ma té r i e l  qui  a servi de base aux  t r avaux  clas
s iques  de M.  H e n r y  L. de V i l m o r in  » (C. R.  de la I V e c o n 
férence in te rn a t io na le  de géné t ique  — visi te à Ver r i ères  — 

1 9 1 1)-
« Il  y a là qu e l q u e  chose  de f an tas t ique  p o u r  q u e l q u ’un qui  

est  a d on n é  aux  études  b io log iques ,  c ’est cet a m o n c e l l e m e n t  for 
mi d a b le  de m o y e n s  de t ravai l ,  q u ’on r en c on t r e  dans  la ma i son  
de M. de V i l m o r in .  Auss i ,  d e v o n s -n o u s  lui savoi r  b e a uc o up  de
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gré de n ' avo i r  pas infligé à cet é t ab l i s sement  u n  caractère exc lu
s ivement  co m me rc i a l  et d é t o u rn é  une  g rand e  par t i e  de ses o c c u 
pat ions ,  de son t emps  et de ses fonds p o u r  lui d o n n e r  un  ca rac 
tère sc ient i f ique ;  et cela est de p lus  tou t  in té rê t  p o u r  nous ,  
parce  que  n o u s  t r ou v o n s  ici des m o ye ns  de faire des t r avaux  
qu e  l’on ne r en c on t re  nul le pa r t  ai l leurs  » (di scours  de M.  Yves 
Delage — id.).

Dans  le bel ouvrag e  de M.  L.  B l a r in g h em  s u r  le pe r fec t ion
n e m e n t  des p lantes  (191 3) l ’a u te u r  d éb u t e  avec r a i son  p a r  les 
g randes  col l ec t ions  et m o n t r e  tou te  l’i m p o r ta n c e  q u ’elles ont  
eue p o u r  é tabl i r  la classi f icat ion des d iverses  plantes .

Le ca ta logue m é th o d iq u e  et s y n o n y m i q u e  des p o m m e s  de 
t e r re  (1880,  mis  à jou r  en 1886, 1902 et 1927) n ’a été possible  
que  grâce à la col l ec t ion  im p or ta n t e  exis tant  à Verri ères .  L 'o r i 
g ine  de cette col lect ion re m on te  à 1815, épo q u e  à laquel l e  la 
Société cent ral e  d ’ag r i cu l tu re  en confia les p remie rs  é l ément s  à 
Lou i s  L.  de Vi lmor in .  E n  1880, H e n r y  L. de Vi l mo r i n  a fait 
in t e rven i r  des  caractères  de la p lan te  en végéta t ion,  ce qui  r o m 
pai t  avec tou tes  les m é th o d es  suivies ju s q u ’alor s  ( cou leur  du 
ge rme  et co u l eu r  des f leurs s’a j ou tan t  aux ca ractères  des tu b e r 
cules  : co u le ur s  de la peau et de la cha i r  et fo rme)  et il écr ivait  
dans  la préface de la p r em iè re  édi t ion : « les divi s ions sont  
fondées sur  des ca ractè res  précis  que  tou t  obse rva teu r  est en 
état  de d i s t ing uer  s û r e m e n t  » ; p o u r  l ’ép oqu e ,  un  tel langage 
était  a b s o lu m e n t  no uv ea u ,  en ce sens q u ’il manifes ta i t  u n  but  
avant  tou t  p ra t ique .

Le m ê m e souci  se r e t rouve  dans  les diverses  éd i t ions  du  ca ta
logue s y n o n y m i q u e  des f roment s  p o u r  en a r r ive r  à la classifi
ca t ion  officielle de 1925 (dressée par  Ja cqu es  L. de Vi lmorin) .  
D u  ra p p o r t  de M.  Ja cq ue s  L. de V i l m o r in  en date du 23 avr i l  
1925 su r  la classi f icat ion ag ricole  des p r inc ipa les  var iétés de 
blé :

« Le comi té  de con t rô le  des semenc es  cons t i tué  par  déc ret  du 
5 d éc em b re  a ad m is  que  la classi ficat ion s y n o n y m i q u e  d ’H e n r y  
L. de Vi lm or in ,  gé né ra le m en t  adop tée  en Fra nce ,  étai t  la p lu s  
p ra tiq u e . Cet te  classi ficat ion n ’est  é v i de m m en t  pas parfai te,  
ma is  c o m m e  elle r ép o nd  bien aux  besoins  co u ra n t s  et q u ’elle 
a été em p lo y ée  j u s q u ’à ce jour  en F ra n c e  pa r  la p lu pa r t  des 
ag r i cu l t eur s ,  on  ne saura i t  sans in c o n vé n i e n t  la modi f ie r  t rop  
p r o f o n d é m en t .  N o u s  avons  m a in te n u  le cadre  des 5o sect ions 
de cette classificat ion.

« Le p résen t  t r avai l  do i t  servi r  en qu e l que  sor te  de clé d ic h o 
t o m i q u e  p o u r  r eco nna î t r e  r ap id e m en t  les échan t i l lons  de blé à 
d é t e r m in e r  ».
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Les p lantes  de g r an d e  cu l tu re  de 1892 n ’étaient  que  la sui te 
du  ca ta logue ra i son né  des céréales,  fourrages  et p lantes  éco
no m iq u e s  établi  vers  185o (une nouvel l e  édi t ion a pa ru  en 1912). 
Cet te con t i n u i t é  dans  le t r avai l  est ,  c r o y on s - n o us ,  su f f i samment  
mise en vedet te ,  c o m m e  d isent  les sé l ec t io nne urs  a l l emands ,  par  
ces q ue l que s  exemples  typiques.

« P o u r  la sé lec t ion  et l’am él i o ra t io n  des r aces  végétales ,  les 
différents po in t s  à obse rve r  sont  les suivant s ,  écr ivai t  M.  Meuni s-  
s ier  dans  la géné t ique  et le C o n g r è s  In te rn a t ion a l  de Ber l in 
de 1927 :

10 r é u n i r  une  col l ec t ion  des  différents types,  col l ec t ion  d ’é tude,  
matér ie l  de base,

2“ p r a t iq u e r  des c ro i se me nt s  r a i sonnés ,
3° fixer les différents types  ob te n u s  pa r  une  sévère sé lect ion 

géné a log ique ,
4 0 cul t ive r  ces de r n ie r s  c o m p a r a t i v e m e n t  ent re  eux et avec 

les types anciens ,  afin de juger  de l eur  supér io r i t é .  »
E t  ceci exp l ique p o u r q u o i  nou s  avons  insisté to u t  pa r t i cu 

l i è rement  su r  cet te ques t ion  des col lec t ions ,  e spé ran t  avoi r  
m o n t r é  quel l e  im p o r ta n c e  p r i m or d i a l e  el les on t  en pra t ique ,  
q u o iq u e  de p r i me  ab or d ,  cette im p o r ta n ce  n ’appara i s se  pas  
c l a i r ement .

2° L a  S é lec tio n  g én éa lo g iq u e .
La  sélect ion généa l og ique  est, on peut  l’aff i rmer  bien hau t ,  

l ’œ u v re  de L o u i s  L. de Vi lmor in ,  c’est en fin du xtx° siècle 
ju s q u ’à nos  jour s  le fait a g r o n o m i q u e  le p lus  sa i l lant  et le 
f ameux  In s t i tu t  de Svalof  avec Nil s son  n ’a fait qu e  pa r achever  
l’œ u v re  déjà très fo r t em en t  en ta mé e  de Lou is  L. de V i lm or in .

« O n  sait  que  dans  de n o m b r e u s e s  var iétés  q u ’on t  fourn ies  et 
fou rn i s sen t  encore  les p lantes  potagères ,  écr ivai t  Lo u i s  de Vil
mo r i n  en i 85o dans  ses co ns id é ra t i on s  s u r  la « Richesse  sacc ha
r ine de la Bet terave », la p lu p a r t  des va r i a t ions  qui  se son t  p ré 
sentées  o n t  p u  êt re fixées par  la pe r sévé rance  et le so in q u ’o n  a 
mis  à cho i s i r  p o u r  r ep r o d uc te ur s  les ind iv idus  po ssé dan t  au p lus  
h a u t  degré  poss ible le caractère con s t i tu an t  cette var i a t ion .  
Ains i  ch aq ue  fois que  dans  un  semis  de r adis ,  de ca rot te  ou  de 
telle aut re  p lan te ,  un  ind i v i du  s’est m o n t r é  très différent  des 
au t res  par  sa fo rme  be au cou p  p lus  court e ,  par  exemple ,  si l’on 
recuei l le sé pa rém en t  ses g raines et q u ’après  les avoi r  semées  on 
choi sisse  c o n s t a m m e n t  pa rm i  les ind iv id u s  qu i  en sor t en t ,  celui  
qui  p résen te  la r ac in e  la plus  cour t e ,  p o u r  p or t e r  g ra ine  et servi r  
de so uc he  à la nouve l l e  race,  on  ar r ive ra ,  ap rès  un  ce r t a in  n o m 
bre de généra t ions ,  à d o n n e r  à cette sous- race  un e  fixité aussi  
g r an d e  que  celle de la var iété d ’où  elle est sort ie.  O n  peu t  d o n c

4
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dire,  à peu  d ’except ions près,  dans  les p lantes  an c ie n n em e n t  
cul t ivées et par  co n s éq ue n t  déviées de l eur  type qu e  chaque  
va r ia tio n  appréciab le à nos sens p eu t ê tre  am enée à l'é ta t de 
race con sta n te  se re p ro d u isa n t p a r  g r a in e , au m o ye n  d ’une  
sé r ie  p lu s  ou m o ins longue  de semis  m é t h o d i q u e m e n t  suivis  ». 
E t  p lus  lo in  : « Il est  bien i m p o r ta n t  de se r en dr e  c om pt e  que 
cette fixité est l o in  d ’être absolue  et ne r e s semble en r ien à celle 
que  présente une  espèce natu re l le  qui  n'a pas encore  été déviée 
p a r  les soins  de l’h o m m e  ; aussi  p o u r  tou tes  les r aces  potagères ,  
m ê m e  les plus  anc iennes ,  la conna issance abso lue du  ty p e  de la 
va r ié té  est-elle t e l l emen t  nécessai re q u a n d  il s’agi t  de faire le 
cho ix  des ind i v i dus  r e p r o d u c t e u r s  (les géni teur s)  que,  selon que 
ce choix est fait un  peu dans  un sens ou un peu dans  un aut re ,  
d ’après  l ’appréc ia t ion  que  des pe r s on n e s  différentes peuven t  
faire des caractères  de ce type,  la race se t r ou ve  en peu d ’années  
modif iée dans  le sens où  le choix  a été fait ; et si les pe r sonnes  
qui  font  le choix p r e n n e n t  p o u r  base non pas les qual i té s  i n h é 
ren tes à la race,  ma is  celles qu ' e l l es  jugen t  y êt re plus  pa r t i cu 
l i è r em e n t  dés irables ,  elle a r r ive ra  à pa r c o u r i r  un e  échel le de 
va r i a t ions  qui  serai t  enco re  plus  appréciable  q u ’elle ne l ’est si 
l ’on  avai t  plus  so uve n t  les m oy en s  d ’établ i r  u ne  co m pa ra i s on  
ent re  les différentes phases  q u ’elle a pa r c o u ru e s  » ( registres de 
sélection).  E t  encore : « Cet te hérédi té  est e s sen t i e l l emen t  va ria b le  
d a n ssa  pu issance et p a r  su ite  dans ses m a n ife s ta tio n s  ». E t  enfin : 
« N o n  seu lem ent  tous  les ind iv idus  ne sont  pas  suscep tibles  de 
t r an sm et t r e  au  m ê m e  degré à l eu r  descen dan ce  les caractères  
qu i  l e u r  son t  p r opres ,  ma is  deux  ind i v i du s  ayant  t r a n sm is  à un  
m ê m e  degré  à l eu rs  des ce nda n t s  les qual i té s  qui  les carac té 
r isen t  peuve n t  ne pas les avoi r  doués  au m ê m e  degré ,  peuven t  
m ê m e les avoi r  doués  à des degrés  très différents,  de la facul té 
de t r an sm et t r e  ces mê m es  qual i té s  à la généra t ion  suivante  ».

A p r opo s  de l ' amé l io ra t ion  des  races,  H e n r y  L. de V i lm o r i n  
dans  la P re m iè re  préface des p lantes  potagères  (déjà citée) ne 
perda i t  pas de vue dans  la qu es t io n  de l’accl ima ta t ion  et de 
l ’adap ta t ion  au mi l ieu ex té r i eu r  l’im p o r ta n ce  de l’o r ig ine  ; et  il 
disa i t  à ce sujet  :

« La  p lu pa r t  des r aces  domes t iq ue s ,  tou t  en se con se rv an t  suf
f i sam men t  pures  et f r anches  q u a n d  elles so n t  cul t ivées  et r e p r o 
dui te s  avec so in ,  g ag ne n t  n é a n m o in s  à être r a j eun ies  de t emp s  
en t e mp s  pa r  l’im p o r ta t i o n  de semen ce  pr ise au  be rceau  m ê m e  
de la race ou  dans  l ’en dr o i t  où l’expér i ence a d é m o n t r é  q u ’elle 
se conse rve la p lus  pu re  et le p lus  semb lab le  à e l l e -mê me ». 
D an s  la préface de l’édi t ion de 1895 du  ca ta logue s y n o n y m i q u e  
des f rom ent s ,  M.  H e n r y  L.  de Vi lm or in  r ep r ena i t  cette idée de
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var iabi l i t é due  au dé p a ys e m en t  l o r s q u ’il écr ivai t  : « Il est bien 
ce r tain  que  les fo rmes  cul t ivées du  f ro me nt  p r ésen ten t  so uve n t  
une  var iabi l i t é qu i  dé ro u te  l’obse rva t ion .  Si toutes  les formes 
étaient  aussi  bien caractér isées  et aussi  cons tan tes  que  les vieilles 
races f rançaises ,  l’é t ab l i s sement  d ’u ne  classificat ion r igou reuse  
ne  serai t  q u ’une  affaire de soin,  ma is  il y a l ieu de r ec on na î t r e  
que  peu  de r aces  en son t  là et q u ’un  très g r an d  n o m b r e ,  au 
con t ra i re ,  var i en t  d ’une  façon t rès  notab le ,  su r to u t après a vo ir  
été  d ép a ysées, par  la r a i son  que j amai s  pe r s onn e  n ’a pris la peine  
de les fixer d ’u n e  façon r ig ou re u se  ».

Il ne nie pas la mu ta t io n  ou  va r i a t ion  b r u sq u e  et la me i l l eu re  
p reuve en est le choix  qu ' i l  fit d u  type m u ta n t  le Ja phe t ,  blé qui  
se m o n t r a  depu i s  d ’une  fixité parfai te (de m ê m e  le blé C h i d da m )  
et aussi  cette var iété  naine  de T age tes  S igna ta  ap pa ru e  en 1860 
dans  les pép inières  de Vi l mo r i n  et qui  pu t  êt re  isolée par  sélec
t ion  et deven i r  une  race co m m er c i a l e  (voir  Espèces  et  var iétés  : 
de Vries,  1908,  t r ad u c t io n  de M .  B la r inghem) .

U n  des faits e xp é r im en ta ux  les plus  célèbres  est celui  de la 
t r an s f o r m at io n  opérée  pa r  la cu l tu re  de la caro t t e  sauvage,  pa r  
A n d r é  et L ou i s  de V i lm o r i n  vers  i 8 3 o (car  sans  a u c u n  doute ,  
ils c o n t r i b u è r e n t  tous  deux à cette expér ience)  et voici c o m 
me n t  est r a p p or té  le fait dans  la de rn iè re  édi t ion  des p lantes  
po tagères  :

« V e r s  i 83o M.  de Vi lmo r in  a fait p lus ieu r s  essais ay an t  
p o u r  bu t  d ’ob t en i r  de la ca rot te  sauvage  des r ac ines  plus  renflées 
et comes t ib le s ,  ana log ue s  à celles des races cul t ivées.  A u  bou t  
de q ue l qu es  anné es  ses semis  lui  on t  d o n n é  un e  ce r t aine p r o 
por t ion  de plantes  à r ac ines  c h a r n ue s ,  de dive rses cou leur s .  
Q u e l q u e s - un es  de ces fo rmes  on t  été conservées  p en d a n t  p l u 
s ieurs  années ,  se r ep r od u i s a n t  semblab les  à e l les -mêmes d ’une 
ma n iè re  assez r égul i ère  ».

E t  d an s  la B o t a n iq u e  agr icole  de S ch r ib au x  et N an o t ,  de 
1 90 3  :

« M. de V i lmor in  a t r an s f o r m é  les r ac ines  pet i tes et l igneuses 
de la ca ro t t e  sauvage  en grosses  r ac ines  comes t ib le s  tou t  s i m 
p l e m en t  en la cu l t ivan t  dans  de la terre de j ardin  d ’excel lente 
qual i té .  Il a suffi de qu e l q ue s  a nn é es  p o u r  réal iser  cette t r an s 
f o rm a t io n  ».

3° L ’H y b r id a t io n .

Voici  c o m m e n t  M . M e u n i s s i e r  dé te rm in e  les rôles  des in t é
ressés dans  l ’am él i o ra t io n  des êt res v ivant s  (expériences de 
géné t ique  faites à Ver r i è res  1918) : « D ’un côté le rôle d u  géné-  
tiste,  à qui  in c o m b e  l ' é tude  et la m an ip u la t i o n  des f acteur s 
héréd ita i re s ,  de l’au t re  celui  du  p ra t i c i en  qui  a p o u r  miss ion  de
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cho i s i r  en t re  les différents types so um is  à son appréc ia t ion  et 
de r en se igner  le génét is te  su r  ses des iderata ». Ce t r avai l  c o n 
co r d a n t  ent re  génét is tes  et s é l ec t ionneurs  d ’une par t  et prat i 
c iens d ’au t re  par t ,  n ’étai t  ce pas l’idéal  que s ' é ta ient  as signés  
les Vi l mo r i n  et le p r o g r a m m e  q u ’ils ont  r empl i  ju s q u ’alors  et 
c o n t in u e n t  à r empl i r ,  fidèles à la t r adi t ion  la plus  t o u c ha n te  
d ’a t t a c he m en t  filial?
• E n  1888, H e n r y  L. de Vi lmo r in  définissai t  ainsi  le rôle de 
l ’h yb r i da t i o n  dans  la c réa t ion  de types  no uv ea ux ,  a ff irmant  la 
l ia ison ind i spen sab le  ent re  l’hybr ida t i on  et  la sé lect ion :

« Le c r o i se me n t  ent re  r aces  d is t inctes  est u n  excel lent  m o ye n  
de p r o v o q u e r  les var i a t ions ,  ma i s  c ’est aussi  u n e  cause  qui  
dét ru i t  la fixité. Aussi  faut-il après  de tels c ro i sement s  sou m e t t r e  
la descen dan ce  à u n e  sélect ion r ig o u re us e  et p r o lo ngé e  po ur  
avoi r  u n  p ro d u i t  cons tan t .  »

Voici  ce q u ’écr ivai t  de lui en 1887, un  savan t  a g r o n o m e ,  
E u g è n e  Ri sler ,  dans  son  T r a i t é  su r  la cu l tu r e  du blé :

« Les  Vi lmo r in  de père en fils, depu i s  p lus ieu r s  généra t ions  
r e n de n t  de g r and s  services  à no t r e  ag r i cu l tu re  en nou s  faisant  
con na î t r e  les me i l l eures  var ié tés  de l’é t r anger  et en a m él io ra n t  
les nôt res .  N o u s  devons  à Lo u i s  de Vi l mo r i n  la me i l l eu re  clas
sif ication des blés et son  fils, H e n r y  de V i l m or in ,  ne s’est pas 
con ten té  d ’a m él io re r  nos  var iétés de blé pa r , sél ect ion ,  il en a 
créé de nouvel l es  par  h y b r i d a t i o n ;  et q ue lq ue s - u n s  de ces 
hyb r i des ,  ob te n u s  dans  son  école de blés de Ver ri ères ,  on t  
d o n n é  des r en de m en ts  très r em a rq u a b le s  dans  les f ermes  où  ils 
o n t  été essayés.  » L ’a u t e u r  ci te ensu i t e  une  let t re que  lui a 
adressée  H e n r y  de Vi lm or in  et où  celui -ci  expl ique ce qui  l’a 
inc i t é  à faire ses c r o i s em en t s  :

« L ’idée de faire in t e rven i r  le mét issage (ou c r o i se m e nt  en t re  
var iétés de la m ê m e  espèce) devai t  veni r  tou t  na t u re l l e m en t  à 
qui  ch e r ch a i t  à p r o v o q u er  des va r i a t ions  dans  les r aces  de blé, 
afin d ’ob t en i r  qu e l que  chose de sup é r i e u r  à ce q u ’on avai t  j us 
q u ’ici. E lle  s ’est précisée pa r  la pensée  qui  en est la cons équence  
de cro ise r  ent re  el les des var iétés choi sie s  en vue du  but  à a t t e i n 
dre  et n o n  pas  les p rem iè res  venues .  » O n  voi t  là la mise  en 
p ra t i q u e  réf léchie de la thé or i e  m e n d é l i en ne  avant  la c o n n a i s 
sance de sa dé f ini t ion et de son exposé scient if ique,  vér i t able  
trai t  de génie.

E t  dans  sa B o ta n i qu e  agr icole,  déjà ci tée,  S ch r ib au x  dé te r 
m in e  c o m m e  sui t  le but  précis  pou rs u iv i  lors de la créat ion du 
p r em ie r  hy b r id e  de blé d ’H e n r y  L.  de Vi l mo r i n  :

« Le Dat t el  est  un  blé f ab r iqué  p o u r  ainsi  d i r e su r  c o m m a n d e .  
Les cul t iva teu r s  de la Brie très sat isfai ts de la p ro d u c t i o n  en
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grain  du C h i d d a m  à paille roug e  lui r e p r o ch a ie n t  de p ro du i re  
t rop  peu de paille,  défaut  sé r i eux aux  env i rons  de Pa r i s  où la 
pai l le se vend  t rès  cher-  M. H e n r y  de Vi lm or in  eut  1 idée de le 
croiser  avec le P r in ce  Alber t ,  var iété  anglaise à pai l le longue ,  
saine et bien régul i ère : le Dat t el  issu de ce c ro i s em en t ,  possède 
les qual i té s  essent iel les de ses a scendan t s ,  son gra in b lanc  est 
magn if ique,  pauvre  ce pe nd a n t  en glu ten.  »

Dans  les de rn ie r s  h yb r i des  de Vi lmo r in  on a lait i n t e r ven i r  la 
r és is tance au froid ou à l’éch audage ,  la précoci té ,  la r és is tance 
à la ver se ,  à la roui l l e  et au  piét in et en de rn ie r  l ieu la va l eu r  
bou langère ,  mais  la t ec hn iq u e  est restée telle que  l’avai t  établ ie
H e n r y  de V i l m o r i n .

J ac que s  L.  de V i l m o r in  dans  des  c ro i sement s  effectués sur  
diverses  p lantes  cul t ivées,  en pa r t i cu l i e r  les bet teraves à sucre  
(1919) a uti l isé p o u r  évi ter  la per te  de v i gu e u r  dû e  à l’autoté-  
conda t io n ,  le c ro i se me nt  de fami l les  très vois ines,  ayan t  à peu 
près les m ê m es  ca ractères ,  effet s t i mu la n t  dû  au fait de 1 h y b r i 
dat ion  m ê m e  et d é n o m m é  hétéros i s  (Héréd i t é  de la bet t erave 
cul t ivée,  thèse de docto ra t  ès -sc iences  1928).

P o u r  bien m o n t r e r  que la l igne de co n du i t e  n ’a pas varié 
depu i s  Lou is  L.  de Vi lm or in ,  P h i l i pp e  L. de Vi lmor in  écr ivai t  
en 1911 dans  une  note int i tu lée : « Q ue l l e  a été,  j u s q u ’à p résent ,  
l’inf luence des  nouvel l e s  m é th o d e s  de sélect ion su r  la stabi l i té 
des var iétés de p lantes  cu l t ivées?  » :

« Le p r incipe  de la sélect ion géné a log ique  chez les p lantes  
cul t ivées,  posé en 1856 par  L o u i s  de Vi lm or in  a r eçu une  écla
t an te  conf i r ma t ion  par  sui te de la récente  mise à jo u r  des t ravaux 
de Mendel  et par  la p u b l i ca t i on  de ceux  de J o h a n n s e n  su r  les 
l ignées pures  ». E t  plus  loin :

« La sé lect ion n ' a u r a  l ieu que par  le choix  de l ignées  pures  
et l’am él i o ra t io n  p rogress ive  des r aces que  pa r  c ro i s em en t ,  à 
mo in s  que  celle-ci ne r ésul te de 1 ut i l isa t ion des var i a t ions lor-  
tui t es  qu i  se p r od u i se n t  et d on t  l’appa r i t io n  est du e  à une 
h y b r id a t io n  acciden te l le  ou une mu ta t io n .  »

Dans  le C h a p i t r e  « Men dé l i sm e ,  hy b r i da t ion  et sélect ion » 
p a r u  dans  le Bon Ja rd in ie r ,  édi t ion  de 1914, sous  la s igna tu re  
V i lm o r in - A n d r i e u x ,  on  d i s t ingue  ne t t em en t  la r e ch e rc he  du but  
p r a t ique  dans  les é tudes  m ê m e les p lus  scient i f iques,  t émoin  
ces que l ques  passages  qu i  cons t i t ue n t  une mise au po int  parfai te 
de la doc t r ine  géné t ique  des Vi lmo r in  :

v O n  peut  d i s t ing uer  ne t t e m en t  les var i a t ions  hé réd i t a i r e s  des 
modi f ica t ions  d iverses  causées  pa r  le mi l ieu,  lesquel les  ne sont  
pas t r a n s m is s ib l e s . Ces va r i a t ions  héréd i t a i r e s  sem ble n t  être 
p r odu i t e s  de 2 f açons :



5 4 R. BARBIER

i° pa r  d issocia t ion  el r e c o m b in a i so n  des facteurs,
20 pa r  la per te d ’un  ou  de p lu s ieu r s  facteurs.

. « Que l l e s  sont  do n c  les appl i ca t ions p ra t iques  à t i r er  de ces 
do nn ée s  nouvel l es?  N o u s  avons  tou t  d ’ab o r d  l’exp l i ca t ion de 
faits para i s san t  my s té r i eux  auxque l s  on  do n n a i t  p o u r  cause  
l’a t avi sme.

« Les beso ins  du  p ra t i c ien  peuve n t  se g r o u p e r  sous  deux chefs : 
i° ob te n t io n  de nouvel l es  races,
2° épu ra t io n  des r aces  exi stantes . . .
« E n  fait l o r sque  la sé lect ion d o n n e  un  résul tat ,  c’est que  les 

ind iv idus  diffèrent  ent re  eux au poin t  de vue héréd i t ai r e .  Deux  
m o y e n s  son t  à la d i s pos i t ion  du  prat i ci en  p o u r  élever  le r en d e
m e n t  d ’une  plante  : ou  bien modif i er  les f acteur s de mil i eu  en 
les r e n d a n t  plus  favorables,  ou bien p ro du i re  par  hy b r i da t i on  un  
type mieux  adap té  à ce mil i eu ,  c ’es t-à -di re  en u t i l i sant  mieux  les 
ma té r i au x  mis  à sa d i s pos i t ion .  »

Avan t  de t e rm ine r ,  je vou s  d o n n er a i  un  exemple  en t re  mi l le 
de la con t inu i t é  da n s  les r ec he r che s  : dans  la séance du 24 mars  
i 9 ? 2 d e  la Socié té  Na t i o na le  d ’H o r t i c u l t u r e d e  F r a n c e , M .  R og er  
de Vi lmo r in  disai t  en effet, r app e lan t  les t ravaux de ses ancêt res  : 

« Depu i s  de n o m b r e u se s  anné es  la Maiso n  V i lm o r i n  a por t é  
son a t t en t ion su r  l ’am él io ra t io n  du to p i n a m b o u r .  D a n s  la 
séance du  18 avr i l  1809 de la Société d ’Agr i cu l tu re  de la Seine,  
A n d r é  de Vi l mo r i n  s igna la i t  les r ésul t ats  q u ’il ava i t  ob te n u s  par  
le semis  de g ra ines  de cette p lante.  Le 20 avri l  183 1 et le 4  m a rs  
1867 à la Société d ’Agr icu l tu re  L ou i s  de V i lm o r i n  présente 
27 p lantes  p r ov en a n t  de semis  ». E t  il s ignala i t  ensu i t e  q u ’H e n r y  
de V i lm or in  avai t  été l’o b te n t eu r  du  T o p i n a m b o u r  patate  ( semis  
de Ver r i è res  1889) et P h i l i pp e  de V i lm or in  du  T o p i n a m b o u r  
fuseau (semis  de Ver r i è res  1913) en p a r t a n t  de g r a ines  p rov e
n a n t  d ’Ég yp t e .  Il a joutai t  q ue  « pa r  le semis  en masse  des 
g raines  et la sé lect ion des ind iv idus  on peut  ce r t a i ne m e n t  gagner  
des p lantes  de g ran d e  cu l tu re  » et que  « da n s  les semis  p résentés  
pa r  la Maiso n  Vi lmo r in  ce r ta ins  tube rcu le s  on t  d o n n é  à l’analyse 
j u s q u ’à 25 0/0 de l eu r  poids  en suc res  r éd uc teu r s  ap rès  h y d r o 
lyse alors  que  les var ié tés  o r d ina i re s  ne d o n n e n t  que  de 14 à 
16 0/0.  »

J ’ai ga rdé p o u r  la fin ce qu i  a t ra i t  aux  t r avaux  de R og er  de 
V i lmor in  car  il se m o n t r e  le d igne  c o n t in u a t e u r  de ses ancêt res .  
A la séance du  25 avri l  1932 à la Société N a t ion a le  d ’H o r t i c u l 
ture,  Roge r  de Vi lmor in  faisait  un e  r e m a r q u a b le  confé rence  
p o u r  m o n t r e r  « le g r an d  intérêt  qu e  peuve n t  p résen te r  les é tudes  
cyto log iques  p o u r  l’é l uc ida t ion  des p ro b lèm es  génét iques  
actuels  ». E n  voici les l ignes générales  :
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« Lors  de la fo rm at ion  des gamètes  ou cel lules  sexuel les,  il se 
p ro du i t  une  d ivis ion appe lée r éd uc t io n  c h r o m a t i q u e  suivie de 
l’a c c o up le m e nt  par  pai res de c h r o m o s o m e s .  Le chiffre aploide 
co r r esp o nd  à la r éd u c t io n  de moi t i é  du  n o m b r e  de ceux-ci  et la 
f éconda t ion  rétabl i t  la n o r m al e  avec le chiffre diploïde.  Dans  
u ne  race do nné e ,  le chiffre N des c h r o m o s o m e s  so ma t iq ue s ,  é l é 
men t s  po r t eu r s  de caractères  hérédi ta i r es ,  ou gènes,  est fixe, 
ma is  il est suscept ible  de va r i e r  d ’une  espèce à 1 au t re  chez un 
mê m e gen re .  N é tant  le n o m b r e  de base ou  f on dam en ta l ,  ses 
mul t ip le s  co r r es p o n d e n t  à la po lyploïdie (cas examinés  par  
MM.  R og e r  de Vi lmo r in  et S im o n e t  en 1927 chez Lobe l i a  et 
Senecio en par t icu l i er ) .  Si les n o m b r e s  sont  différents,  il y a 
ane up lo ïd ie .

« D ’une man iè re  tout  à fait générale ,  on peu t  dire que  les 
hy br ide s  ent re  espèces vois ines ,  ma is  possédan t  un  n o m b r e  
ide n t iqu e  de c h r o m o s o m e s  sont  ferti les parce qu  alors  d a n s  les 
d iv i s ions  r éduc tr i ces ,  les c h r o m o s o m e s  des pa r en t s  peuven t  se 
c on ju g ue r  en t re  eux par  l eur  n o m b r e  de c h r o m o s o m e s  ».

Les hyb r i des  ent re espèces an e up l o ïd es  son t  stéri les p resque 
à co up  sûr ,  ceux ent re  espèces po lyp lo ï des  son t  t an tôt  ferti les,  
t a n tô t  s tér i les .

« C ’est la présence d ’espèces po lyp lo ïdes  et la co nn a i s sa nce  
d u  c o m p o r t e m e n t  des  c h r o m o s o m e s  dans  l eur s  h ybr ide s  qui  
on t  m o n t r é  les faits les p lus  significat ifs q u a n t  à la phy togén ie  
des espèces .  E n  effet, les cy tolog is t es  a d m et t en t  que  dans  ce 
cas les espèces p r ov ie n n e n t  les un es  des aut res  par  la s imple  
mul t ip l i ca t ion  d u  n o m b r e  de base des c h r o m o s o m e s  et que  les 
espèces les p lus  p r imi t ives  seraient  celles qui  possèden t  le chiffre 
f on dam en ta l ,  d ’a i l leurs  les faits en o n t  m o n t r é  le b ien - fondé ». 
M .  R o ge r  de V i lm o r i n  s igna la i t  en t e r m in a n t  t o u t  l’in t érêt  que 
p résen ta ien t  en pa r t i cu l i e r  les races ou fo rmes  té t raploïdes  (4 N) 
qui ,  p o u r  la p lu pa r t  son t  des p lantes  à f leurs et à fruits be a u 
coup  p lus  déve loppés  que  les espècee d ip lo ïdes  d u  m ê m e  genre .  
So r t an t  des d i scuss ion s  p u r e m e n t  t e ch n iq u es  des I V 6 et Ve c o n
grès  de géné t ique  p o u r  ab o r d e r  les app l ica t ions  p ra t iques  
M . R oge r  de Vi lm or in  a suivi  la voie des r éa l isa t ions  t racée 
pa r  ses ancêt res  et si c o nf o r m e  à l’e spr i t  f rançais ,  cet espri t ,  
t ou t  de p réc is ion,  si opposé  à l ’idéologie  de bien des savants  
ét r angers .

Q u a n d  on songe  que p lus  de la moi t ié  des bles cul t ivés en 
F ra n c e  ac tue l l eme n t  le sont  en var ié tés  ob te n u es  pa r  les V i l m o 
r in,  que la g r and e  ma jo r i té  des ac qu i s i t ions  heu reuses  faites pat 
la g r an de  cu l tu re  depu i s  un  siècle sont  dûes  aux Vi lm or in ,  que  
ceux-ci  on t  modif ié de fond  en co m bl e  la que s t ion  des semences
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en posan t  le p r inc ipe  de ia sélect ion en co u rs  de végéta t ion et le 
choix des plus  aptes  au poin t  de vue hé réd i ta i re ,  on co m p r e n d  
quel le  det te de r econn a i s san ce  l’A gr ic u l t u r e  m on dia le  et en p a r 
t i cul ie r  l ’A g r i cu l tu re  f rançaise doi t  à ces g ran ds  F ra nça i s ,  col
l e c t i onneurs ,  s é l ec t ionneurs ,  h yb r i d eu rs ,  qu e  no us  devons  être 
tiers de c o m p te r  c o m m e  Gloi res  Na t iona les ,  ayan t  bien mér i t é  
de la Pat r ie  et de l ’H u m a n i t é  tou t  ent ière,  t ou jo u r s  en avan t  du  
Pro grès .  P o u r  être comple t ,  il conv i en t  d ’a j ou te r  que  les Vi l 
m o r in  on t  to u jo u rs  appo r té  dans  ia vente des semences le sens 
le plus  d ro i t  et n ’on t  pas été sans  s t igmat i se r  les c o m m e r ç a n t s  
ma lho nn ê t es ,  t émo in  cet ext rai t  ca ractér i st ique de l’in t r odu c t ion  
de 1889 au ca ta logue s y n o n y m i q u e  des  f rom en t s  par  H e n r y  
L. de V i lm or in  : « U n e  telle pub l i cat ion  a iderai t  à se me t t r e  en 
garde  con t re  les art i fices des gens  peu sc ru p u le u x  qu i  af fublent  
des var ié tés  anc ien nes  d ’un  n o m  no uv ea u  en vue d ’exploi te r  la 
cur ios i t é et l ’a m o u r  d u  c h a n g e m e n t  qui  existent  aussi  bien chez 
les ag r i cu l t eu r s  que d a n s  les au t res  catégor ies  du publ ic .  »

P o u r  c lore ce lo ng  exposé,  je ne puis  r ésis ter  au  plaisi r  de vous 
ci ter  ce dél ici eux passage d ' u n e  confé rence  faite à la Société 
Na t io na le  d ’H o r t i c u l tu re ,  le 22 avri l  1926, pa r  M me Ph i l ipp e  de 
V i lmor in  su r  les roses ,  p u i squ e  tou t  ici évoque  la beau té  et le 
pa r f um  des fleurs :

« La d o u c e u r  du  ciel de F r a n c e  no us  p e r m e t  de les avoi r  
tou te s .  U n  modes te  coin de terre est  i l l u m in é  par  un e  Rose ; un 
palais  semble  avoi r  été co ns t ru i t  p o u r  elle.

« Dans  un in té r i eu r  s imple ,  q ue l qu es  roses  coupées app o r t e n t  
la joie.  U n e  femm e jolie est plus  jolie,  q u a n d  elle a dans  les bras  
une touffe de roses.  U n  b o u q u e t  cueil l i  par  soi,  dans  son j a rd in ,  
a r ran gé  de ses ma ins ,  dans  sa ma i so n  est le plus  beau,  le plus  
ch e r  des bou que t s ,  celui  auprè s  du qu e l  on se r epose  avec un  
livre ou  bien q u ’on  rega rde  en rêvant ,  c’est l ’am i  vivan t  de la 
Maison.

« Les roses. . .  Que l  mot  mag ique  depu i s  l ’an t iqu i t é  ! 11 Ce sont  
elles qui  on t  fait s’a s so u p i r  dans  l eu r  p a r f u m  et dans  l eur  obse s 
s ion  les peup les  de l’O r i e n t  p ro che  et de la Per se .  Ce sont  les 
roses que  les R o m ai n s  effeuil laient  p o u r  m o u r i r .  Aux  Indes ,  
el les sont  en festons et en gu i r l andes  le long  des é l éphant s  parés  
et dans  des corbe il le s  d ’or. J e les ai vues au T o n k i n ,  é t on n an te s  
au  mil ieu des forêts de b a m b o u s .  A Madagasca r ,  m ’a r aco n té  le 
G o u v e r n e u r  général  Ol ivier ,  les Malgaches  vous  les offrent  pa r  
brassées.  A Gre na d e ,  à Sévi 1 le, el les sont  le t r é so r  de ces ja rd ins  
rares .  E t  puis,  el les sont  une  g r an d e  par t i e de l’ém o t i o n  de 
Ma lmaison .

« N o s  nav iga teu r s  o n t  exp loré tous  les r ivages,  nos  na tu ra l is t es
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ont  p a r c o ur u  toutes les terres ,  ils on t  décou ver t  des arb res  r ivaux  
du chên e  de nos  cont rées ,  ils ont  t rouvé  une  nature- vierge et 
ma jes tueuse ,  un e  végéta t ion féconde en t r éso rs  nou veaux ,  mais  
nul le  par t ,  ils n ’on t  r en c on t ré  une fleur c o m pa r ab le  à la rose, . ,  
et je veux finir  en vous  co n t an t  un  sou ven i r  qui  m ’est très 
p ro ch e .  Dans  un rav is san t  j a rd in  de T o k io ,  le co m te  O k u m a ,  
p rem ie r  Min i s t r e  du Mika do ,  g r an d  co l l ec t io nne ur  de beautés  
et de p lantes ,  s ' ar rê ta i t ,  un ma t in  q u ’il en faisait  les h o n n e u r s  à 
Ph i l ip pe  de Vi lm or in ,  devan t  un  dél icieux ros ie r  et lui  d isa i t  : 
« J ’a ime  la rose non  pas se u le m en t  parce  q u ’elle fleurit  m o n  
toit  et  d o n n e  la lum iè re  à m o n  j a r d i n ;  ma is  je l’a ime ,  parce 
q u ’elle a un  c œ u r  d ’o r  et q u ’elle est bel le c o m m e  la F ran ce  » ( i ) .

( i)  C he r  Monsieur Barbier,
Je suis confus de ne pas avoir  répondu  à votre a imable  lettre du 18 juin, 

ni remercié  pour  les inté ressantes  b rochures  que vous avez bien voulu 
nous envoyer.

Je vous re tou rne  le texte de votre conférence sur  l’œuvre des Vilmorin ; 
c’est très bien, j’ai s im plem en t  mis quelques annota t ions .

T o u jo u rs  à votre entière  disposition si nons pouvons vous être de que lque  
utili té, veuillez agréer,  cher  Monsieur Barbier,  mes bien cordiales salu
tations.

A. M e u n i s s i e r ,

C hâteau  de Louis XIV et de M11’ de la Vallière.



Betterave à sucre  améliorée  Vilmorin.  Sélection originale B.

Blé V i lm orin  27.
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A b a i s s e r .  — v. — O p é r a t io n  qui  cons is t e ,  ap rès  la taille de 
la v igne et avant  sa végétat ion ,  à t e n d re  p resque  hor i zon ta le -

Cep de vigne abaissé  : A, tai l le ;  B, longbois ;  C, m arco tte ;  D, maillons.

m e n t  et à a t t acher ,  au m o ye n  de pai l le de seigle hu m e c t é e  d ’eau,  
les b r ins  longs ,  appelés  longs-boi s ,  et  les m a rco t t e s  ap rès  les 
échalas .  Le t e rm e  em plo yé  dans  d ’aut res  v ignob les  est a r ço n-  
nage (de arc) parce  q u ’alor s  les longs -b o i s  son t  t o r d u s  en arç,
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L o rs q u e  la vigne a su f f i samment  poussé ,  on éb o u r g e o n n e ,  puis 
on  lie les b ou r g eo ns  épa rgnés ,  lesquel s sont  o r d in a i re m e n t  
cha rgés  de g rappes ,  su r  les é c h a l a s p a r  le mê m e moye n .  C ’est ce 
q u ’on  appe l le  écolage  p o u r  a cco lage  du  verbe éco ler  p o u r  
a cco le r .

A b a lo u b i .  —  E t r e  en état de syn co pe .
A b a n lie u e s  (L e s ). — Se dit  p o u r :  la banl ieue.
A b o m in e r  d e  so ttises . — A g o n is e r  ou A g o n i r .  — E x p re s 

s ions de m ê m e  sens s ignif iant  in ju r i e r  j u s q u ’à la de rn iè re  ext ré
mité,  j u s q u ’à l ’agon ie  du  pat ient .  A b o m in a t i o n  se dit  exc lama-  
t i v e m e n t p o u r  m a r q u e r  l’exécrat ion ,  l’h o r r e u r  et l’ave r s ion et la 
locu t ion  co u ra n te  : A b o m in a tio n  de la d é so la tio n , p o u r  définir  
la dét resse ext rême ,  m a r q u e  aussi ,  dans  l ’É cr i t u r e  Sainte ,  le 
com ble  de l’impié té  et de la p r o fana t ion .

A b r e .  — p o u r  a rb r e  et À r b e  p o u r  herbe .  O n  di t  m ê m e  dbe 
p o u r  arbre .  Ex.  : y son t  cachés  de r r i e r  un g r o u t â b e .  A b re  a 
d o n n é  a b ri, le p re m ie r  ab ri  ayan t  été l ’arbre.

A  cause? . — I n te r r o g a t io n  p o u r :  De quel le  chose est-i l  qu es 
t ion ? A quel l e  chose  fai t es-vous a l lus ion  ? Les éc r ivains  du  
xve s. d isent  f r é q u e m m e n t  cause  p o u r  chose.

A c c o u f le r  [et S’) —  v. — Se baisser ,  se d i s s i mul e r ,  êt re 
abaissé,  penché.  F lex ion  complè te  des g eno ux .  La pou le  c o u 
veuse s’accoufle s u s s e s  œufs .

A  c ’m a t in ,  A  c m id i ,  A  c 's o ir . — P o u r  ce ma t in ,  ce midi ,  
ce soir .  Ex.  : T ra v a i l l o n s - n o u s  ens emble  à c ’m a tin . D a n s  la 
Beauce on  ab rège,  on  dit  : à m a tin .

A c o n d u ir e .  — y. — A cc o m p ag n e r ,  po ur su iv re  en se rran t  de 
près.  Ex.  : Aconduj i sez-moi  do n c  jusque  chez moi  ! Je l’ai acon-  
du i t  en lui f ro t t an t  les côtes  ! Dans  la C h r o n i q u e  de la Pucel l e 
de C o u s in o t  de M o n t r eu i l  (Vallet de Vir ivi l le p. 3o 6) on  lit : 
« . . p ou rs u iv an t  t ant  a s p re m e n t  les Ang lo is  q u ’ils les a co n su i-  
r e n t  près  P a ta y  au l ieu dict  Coy nc es .  »

A c c o t  — s. m. — So u t i en .  A c c o te r  — v. — a c co m p ag ne r .  
A c c o ta n t  et A c c o te u r  — s. m .  — (co mpa gnon ,  celui  qui  
accote,  qui  se me t  à vot re côté.  E n  t e rme forest ier ,  accot s igni 
fie l’entai l le de la so u c h e  res tan t  en terre a lor s  que  le b û c h e r o n  
en a dé taché  le t ronc .

A c c o u te r  — v. -  A t tendre .  Ce  m o t  ne pa ra î t  pas nécessai re 
me n t  être,  une  dé fo r mat ion  d e écou ter. Ex.  : j’ l’ai accou té  une  
heure  et il n ’est poin t  v’n u .  — Accou te  donc  ? —  A t t en ds - m oi  ? 
Les fo rmes  anc ie nne s  du  langage f rançais  se mb le n t  d é m o n t r e r  
que  le m ot  écou te r  vient  du  lat in a u scu lta re . Il est n é a n m o in s  
cu r i eux  de con s ta t e r  que la p lup ar t  de nos  patois  d o n n e n t  
accou ter  ou  a co u ter  d o n t  le sens est chez nou s  : se me t t r e  à côté
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de la pe r sonne .  E n  effet, accoute-m oi ou  écou te -m o i signifie 
p lu tôt  : a t t ends -moi ,  soit  : pe rmet s  que  je me mette  à ton  côté.  
É tan t  à ton côté tu po u r ra s  m ’entendre ,  m ’écouter .

P a r  analog ie  on disai t  au t re fo is  cou teau  po u r  coteau  ; la côte 
f igurant  le côté de la col l ine .  R e m a r q u e r  que  les deux sens 
d ’é c o u te r s e  co n j u g u en t  dans  le r a p p r o c h e m e n t  côte à côte des 
pe r s on ne s .

O n  appel le  E c o u te  s ’il p le u t, un  rui sseau,  un  é t ang qui  ne 
sont  a l imen tés  que  par  les eaux p luviales  et qui  doivent ,  p o u r  
ne pas tar i r ,  a tte n d re  la p lu ie .  Il existe au P l ess i s -P ique t ,  l oca
lité vois ine,  Y E ta n g  d  E c o u te  s 'i l  p le u t  qu i  r ecuei l le les eaux 
d ’égou t  d ’un c h e m in  vic inal .

Su bs t .  et en mauvai se  par t  : les aco u teu x .
A c r o u p e to n n e r  (S ’). — Se met tr e  à c roup e t on s ,  s’acc roup ir ,  

la c r ou p e  su r  les ta lons ,  su r  les pieds,  f am i l i è r e m en t :  petons.  
Dire a c r o u p ’ton.

A i o r n e r  — v. — Flat t er ,  adu le r ,  l o u a n g er  avec ex cè s ;  en 
s om m e,  o r n e m e n t s  exagérés .

A d o s  — s.  m.  - T e r m e  de cu l tu re .  But t es  de terre al ignées 
par  r a n g  p o u r  déga ger  les p la n ta t ions  et en pe rm et t r e  la f u m u re  
à l’en trée de l ’h ive r.  L ’opér a t ion  se n o m m e  re tro u ssa g e .  E n d o s 
s e r. — L a b o u r  de c h a r r u e  effectué en c o m m e n ç a n t  les p r emie r s  
s i l lons d ’après  la l igne m é d ia ne  du  c h a m p  en cha rgean t ,  à l’al ler  
et au r e tour ,  l ’une su r  l’au t re ,  la terre des deux  p remiè res  raies. 
Le mil i eu  du  c h a m p  s’appe lle  a lo rs  endos. L’op éra t ion  con t ra i r e  
c re usan t  le mi l i eu  du  c h a m p  y établi t  une d é r a y u r e .  La ch a r rue  
m o d e rn e  appelée b r ab a n t  a pe r fec t ionné les l a bo urs  de sor te 
q u ’il n ’y a plus  ni endos  ni d é ra y ur es .

A ffu q u ia u  ou a ffu t ia u  — s. tn. — De aflfiquet et celui-ci de 
fiche ; se dit  i r o n i q u e m e n t  et en ma uv a i se  pa r t  de là pa ru r e  
exagérée des f em m es .

A  fo r c e .  —- Lo cu t i on  qui  expr ime  la per sévé rance  dans  les 
efforts.  Ex.  : J ’y pa rv iendra i  ou j’a t te indra i  le but  à fo r c e  (en 
sous  e n t en da n t  : de pe r sé v é r an c e ) .

A g a c e  ou  A g a s s e  — s . f. — N o m  de la pie.
A g a n a  — s. m ,  ; A g n o te  s. f . ;  -  A ig u e n o te  — s. f . ;  H u 

g u e n o te  — s. f. et  adj.
Ces t e rmes  sont  app l icables  à un vase de terre ro u g e  de conte 

nance  va r i able  (un dem i - l i t r e  à c inq li tres),  ayant  t ro i s  p ieds  
t r apus  ou,  en fo rme  de m a rm i te ,  n ’en ayan t  pas ; suscept ible de 
r ecevoir  un  couverc le ,  o r d in a i r e m e n t  m u n i  d ’une  anse de fo rme  
très spéciale,  d ’ab o r d  ho r i zon t a le  et aplat ie avec u n e  dépress ion  
ménagée  p o u r  la prise pa r  le pouce ,  pui§,  de l’ext rémité ,  r e to m 
bant  demi-ci  r cu lai r em e n t  p o u r  s’a t t ache r  au flanc du  vase à mi-
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h a u t e u r  de celui-ci  p o u r  la place des  aut res  doig ts  de la m a i n .  
Q ue lquef o i s ,  dans  les aganas  de g ran de  taille,  il y avai t  deux 
anses  su p p l ém en ta i r e s  en demi -cerc le  placées en r ega rd  l’une  de 
l’aut re  à la h a u t e u r  du col du  vase.

Cet  us tens i le  de cui s ine  était  t rès em plo yé  aut re foi s  dans  la 
r égion  b ag ne us i en ne  où  je l’ai r e t rouvé  dans  des déchet s  s ’é t en 
dan t  du  x m e au xixe siècle.  J ’ai noté que la fo rme étai t  restée à 
peu près  la mê m e p e n d a n t  cette lo ngu e  sui te de t emps q u o i q u ’il 
m ’ait pa ru  que les anc iens  é t aient  plus  al longés  que les m o d e r -

Agana ou Huguenote.

nés.  De m ê m e  que  les au t re s  vases de terre,  l ’aga n a  a été o rn é  
de glaçures  s t ann ifères  et p lombi fè res  selon les épo qu es ,  par  
p laques  séparées ou  pa r  un  verni ssage r ec ou v ra n t  en t i è r em en t  
les paro i s  de l ’ust ens i l e .

Son  usage le r ap p r o c h e  de nos  m a rm i te s .  Q u a n t  au mo t ,  il me 
paraî t  p r ov en i r  de a gue, a iguë , eau,  le m ê m e  radical  qui  a d o n n é  
a ig u iè re , n o m  d’un  au t re  vase à ea u .  Du reste,  la p lu pa r t  des 
an c i en nes  poter i es  on t  eu p o u r  miss ion  de co n t en i r  de l’eau et 
il est p r oba b le  que le mot  : eau,  en t re  sous  une  fo rme  qu e l co nq u e  
d an s  la c o m po s i t i o n  de l eu r  no m .

Les  th e rm es  des ro m ai n s  co n te na ien t  des vases q u ’on appe la i t  
des aliéna  (marmi tes ) .  A lién a  s’ap pa ren te  à a g u en a  et  à a g a n a .

P e n d a n t  la R éfo rm e  rel igieuse,  je vois t rès  bien les Ca lv in is t es  
se r en d re  da n s  l eur s  conven t i cu les  secrets  au mi l ieu  des bois 
o u  de la b rousse ,  où  ils r es ta ient  que lquefo i s  des jou rnées  
ent ières ,  e m p o r t a n t  avec eux,  les aganas  c o n t en a n t  l eu rs  r epas .  
L ’us tensi le  posé à t e r re  su r  ses pieds il étai t  facile de réchauffe r
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la cu i s ine  avec qu e l que s  br ind i l l es  sèches ou  avec qu e lqu es  
tisons.  Il est  bien cer tain  que la mal ice de nos c a m pa g n ar d s  
s’en est  mêlée et q u ’on n ’ait b ien tô t  plus  séparé le n om  de l ' us
tensile de ceux qui  le t r an sp o r ta i e n t  aussi  souven t .  D o n c  h u g u e
no t a pu veni r  de h u g u en o te , a ig u e n o te , et ag ana . Co ndé ,  dans 
ses M é m o ire s ,  dit  a ignos  p o u r  h ug u en o t .  Ce  te rme,  ma l  o r t h o 
g raph ié ,  se r a p p r o c h e  davan tage  de a ig u e n o t, du r adical  a ig u ë , 
que du  v o c a b l e eidgenossen , confédéré,  qui  s ' app l iqua i t  à l’un ion  
pol i t ique des Suisses  et n ’avait ,  bien q u ’on l’ait p ré t e nd u ,  au c u n  
r ap po r t  avec l’agi tat ion rel igieuse de n o t r e  pays.  T o u j o u r s  est- 
il que  si le m o t  agana  est  resté j u s q u ’à nos  jour s  emp loyé  dans  
le l angage po pu la i r e  celui  de h u g u e n o t  et de h u g u e n o t e  a été 
consac ré  par  les écr ivains .  C ’est ainsi  que  des inventa i r es  de 
nota i r es ,  que  je possède et qu i  r e m o n t e n t  à l’ava n t  de rn ie r  siècle,  
m e n t i o n n e n t  enc ore  la h u g u e n o t e .

Le t e rm e  n ’a pas été inven té  au m o m e n t  des  guer res  de rel i 
gion  ; il existai t  bien lo n g te m p s  avant .  E n  pa r t i cu l i e r  il a été 
le n o m  d ’un do c t eu r  l im o u s i n  du  xive siècle H u g u e n o t  de S a in t - 
J un ie n .  Il t ient  à tous  les n o m s  de famil le qui  dé r iven t  de a ig u ë  
c o m m e  H u g u e s ,  H u g o ,  H u g u e n i n ,  H y g o n e in c ,  H y g on e t ,  Ley-  
gonie ,  L igona ,  etc,  etc. . .  do n t  il est  de toute  facilité de t r ouver  
des t races  au débu t  de no t re  h is toi re ,  ainsi  qu e  p o u r  les n o m s  
de villes : H a g u e n a u ,  L u g d u n u m  (L y o n  et Leyde) ,  etc. . .  l e squel 
les t i e nne n t  à des r ai sons to p o g r a p h i q u e s  où  l’eau joue un  rôle 
p r é d o m i n a n t .

R ien  ne s’op po se  sé r i eu se me nt  à ce que  la h u g u en o te , m a r 
mite des Ca lv in is t es  r é fo rmés  f rançais ,  ai t  servi  à les bapt iser  
du n om  de hug u en o ts .

Lit t ré  dit ,  à tor t ,  que  la m a rm i t e  hu g u e n o t e  n ’a pas de pieds.
A g o t te r  — v. — D é g o t te r  — v. — Signif ient  aba t t r e,  su r p as 

ser,  voir ,  découvr i r .  Avec la s ignif icat ion aba t t r e ,  le t e rme a g o t
te r  étai t  su r to u t  em plo yé  dans  le jeu de la godiche.  J ’y vois,  ainsi  
que dans  ce jeu,  u n e  rémin i s ce nce  lo in taine  de la gue r r e  rel i
gieuse faite aux m o n u m e n t s  mé ga l i th iques  sous  les C a r o l i n 
giens (voir  Godiche ) .

A g u ic h e r  — v. — P ro v o q u e r ,  agacer.  Dans  la Brie on  dit  
en gu iche  p o u r  e n d o m m a g é .  G u i c h e o u  g u i g e o n t  signifié a u t r e 
fois un  c o r do n  p o u r  a t t ache r .  Les tabl iers  des f em m es  sont  
t enus  pa r  des co r d o n s  que  de mau va i s  pla isant s  s’em pl o i en t  à 
agu ic he r  en les d é n o u a n t  p a r  su rp r i se .  Fa i re  veni r  in u t i l e m en t  
un  por t ie r  au  gu iche t  avec l’ins i s t ance que  les ga m ins  me t t en t  
à t i r er  les sonne t t e s  c’est encore  agu iche r .

A ï d e r  —  v. — P o u r  aider .  P ro n o n c ia t io n  a r c h a ï q u e  d u  mot .
A is a n c e s  (faire ses) — Sat isfaire à ses beso ins  nature ls .
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A  la  q u e u e - le u - le u  — Lo cu t i o n  : à la qu eu e  d u  loup ,  un 
loup  de r r iè re  l’au t re .  M a rc h e r  en file et à la suite.

A l a y e r  — v. — Ela guer .  T r a c e r  un  passage,  une laie,  dans  
un  te r ra in  planté ou  boisé.

A l l e r  — v. — M a rqu e  les r e l a t ions  am o u re u se s .  Ex.  : P ier re  va 
avec Marie .  E n  con juga i son  d ’al ler,  je vais,  se dit  : je vas.  Ex.  : 
J e  vâ à Par i s .  J ’y vâ (Archa ïsme) .

A lm o n a t  — sm.  — P o u r  a lm anach  de l’ar t ,  a l et de m o n a g t  
s ’a p p l i qu an t  au cours  de la lu ne .

A - lu r e - lu r e .  — Ag i r  r a p id e m en t  et sans  mé th o de .  Cet te 
express ion  est appa ren té e  avec le mot  a llu re  ( façon de m a rc h er ,  
m a n i è r e  de se condu i re ) ,  avec délu ré  (vif, dégourd i)  et su r to u t  
avec le m o t  h u r lu b e r lu  ( é tourd i ,  écervelé,  b ru squ e) ,  lequel  se 
dit  h es tu b erlu  dans  no t r e  patois .  Cet te loc u t i on  p r ov i en t  de : 
à  l 'u se-l'u se , t e rme dans  lequel  o n  perçoi t ,  par  cette r épét i t ion  
in tent ionne l l e ,  le souc i  d ’éc on om ie s  qui  ca ractér ise  les gens de 
la ca mp ag ne  et l eu r  r ép r oba t i on  p o u r  qui  use sans ob l iga t ion.  
Le c h a n g e m e n t  de r  en s est f r équ en t  dans  no t re  l ang ue  à toutes 
les époques .

A m it ie u x  — adj.  — Se dit  p o u r  affectueux,  plein d ’amit ié .  O n  
dit  aussi  a m iq u e u x .  Pé j o ra t i ve me n t  se p r o n o n c e  m iq u e u x  ou  
m itte u x  p o u r  déf ini r  une  amit ié  ou t r ée  et suspec te  (voir ce 
de rn ie r  mot) .

A m o u r e u x  à  b o ire .  — Délectab le .
A n d a iu  ou  o n d a in  — s. m.  — O n  appe lle  a nda ins  ou  o nda ins  

les r angées  à aspec t  d ’on de s  qu e  les f au cheurs  des s inen t  dans  
un c h a m p  avec les céréales ou avec les he rbages  abat tus .

A n s e  — s. f. — S’emplo ie  au mas cu l in ,  un a n se , da n s  not re 
l an gag e .

A o û ta t  — s. m.  — L ’aoûta t  plus  c o m m u n é m e n t  appe lé  ro u g e t  
et s u r to u t  bête ro u g e  est le t r om bi d i on ,  insecte acar i en  d e l à  
fami l le  des t r om bid i i dés ,  p resqu e  invis ible  à l’œi l  nu ,  qu i  vit  
su r  les p lantes  basses ou  à terre,  su r to u t  dans  les plants de 
ha r i cot s .  U n e  espèce a des larves qu i ,  à pa r t i r  du  mi l i eu  de l ’été, 
m o n t e n t  su r  l’h o m m e  et su r  les a n i m a u x  et p r o d u i se n t  des 
p iq ûr es  dou lo u re u se s ,  lesquel les p r o v o q u e n t  des dé m an g e a i so n s  
in su p po r t a b l es .

A p p e  — s. f. — C o nt ra c t i o n  de appât ou de app eau ,  pa r  appel ,  
ou bien encore  de appa ren ce .  E n  s om m e,  appe r ép o n d  à une 
p r op os i t io n  jugée insuff isante et dé r i soi re .  O n  di t  a insi  n a r 
q u o i s e m e n t  : Ah ! la bo n n e  ap pe .  A h !  la belle appe.

A r ç o n n e r  — v. —  Harce le r .  P o u r s u i v r e  avec ins i s t ance,  
r éc lamer ,  inqu ié te r .  E x .  : Je l’ai t e l l emen t  a r ç o n n é  q u ’il a fini 
de me payer  sa det te.  A r ç o n n e r  c o m m e  h a rc e le r  et  arçon  et arc
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son t  des mots  qui  ont  en c o m m u n a u t é  le bâ ton ou  la baguet te .  
L ’o r ig ine  est p r o b a b l e m e n t  cette base.

A r d e r  —  v. — Ardr e ,  da rde r .  Ex.  : Le solei l ,  le feu,  a r d e n t , 
sont  a rde n t s .

A r e n o  — Adj.  — T e r r a i n  sab lo nn eu x ,  a réneux ,  de arena  
(sable).  A Bagneux ,  la pa r t i e  hau t e  de la rue d ’Arcuei l ,  s i tuée à 
l’in t é r i eu r  du  vil lage,  s’est appe lée  rue D a r n a u d ,  c o r r u p t i o n  de 
areno , pa rce  q ue  ladi te  par t i e  de rue est établ ie su r  le sable de 
F on ta in e b le a u .  A r e n a  a d o n n é  arène  pa rce  que  les arènes  é t aient  
sablées.  Les  c ime t iè res  r o m a i n s  on t  aussi  por t é  ce n o m  parce  
que les R o m a i n s  t enaien t  à en t e r re r  leurs  m o r t s  dans  un  t e r ra in  
a r é ne ux  afin que  la terre l eur  soit  légère.

A r g o t  — s.  m .  — A r g o t e r  (s’) v. — p o u r  e rgo t .  U n  a rgo t  de 
porc,  de coq.  S 'a r g o te r .  Se h eu r t e r  les j ambes  en m a r c h a n t  ou  en 
cour an t .  Ex.  : Je m ’ai a rgo té  et j’ai t o m b é  ( P r o n o n c ia t i o n  
locale).

A r g o t e r — v. — P o u r  e rg o te r .  C ’est p ro b a b le m e n t  l’o r ig ine  
de l’a rgot ,  l angage  vag a bo n d  en marg e  du  f rançais.

A s s ire  et (s’) — v. — P o u r  a sseoi r  et s’asseoir .  C ’est aussi  l’a n 
c ienne p ro no n c i a t i o n  p icarde de ces mots .  Ex.  : je vais m ’assire 
pa r  t erre.  Ass i sez -vous  ?

A t i e r  — n. m.  —  N o m  d ’un  en dr o i t  sale et en dés ord re ,  en 
par t ie d ’accord  avec le mot  hâte. Ne paraî t  pas  êt re une  co n t ra c 
t ion d ’atelier-, le sens et l ’é tymolog ie  de ce de r n ie r  t e rm e  pa ra i s
sant  s’y oppose r .  Se r a p p r o c h e ra i t  p lutô t  du  m o t  h u tte  d o n t  
l’état p r imi t i f  d o n n e  l’idée de l’ât ier  et  que l’on  t rouv e  en lat in 
sous  les f o rm es  A tte g ia ,  A t t ig ia  et A th e g ia  p o u r  dés igner  les 
ca banes  des  Ma ures  et les hu t t e s  des soldats ,  et qui  chez no us  
s ’app l iqua i t  aux ca banes  hab i tées par  les berge rs ,  les b û ch e ro n s ,  
les v ig n e ro ns  ou  les p êcheurs .

A t t e r  — v. — T r a c e r  une  d ro i te  en m a r c h a n t  su r  un  te r ra in  
avec la po in te  du  pied.  M e su re r  en m a rc ha n t .  Les t â ch e ro n s  
a t t en t  le t e r ra in  p o u r  c o nn a î t r e  la sur face  de l eur  t ravai l  (origine 
obscure ) .

A u  j ô r  d  a u jô r d ’h u i. — Aff i rma t ion  dés app roba t ive  du  t e mp s  
p résent ,  d u  jour ,  de l’époq ue  où  n o u s  vivons.

A u r é .  —  Adj.  — Se dit  po ur  doré.
A u r e v u .  — E t r e  su rp r i s ,  t r oub lé ,  é tonné.  Ex.  : T u  as l’ai r  

au revu .  Ce tte  express ion a été modif iée par  la locu t ion  m o d e rn e  : 
« E t r e  de la r evue .  »

A v a le  to u t  o ru . —  G o u r m a n d ,  m a ta m o re ,  b ravache.
A v e in d r e  — v. —  At te indre .  M. L i t t ré  tait dér ive r  ave indre  

de a d v e n ir , de ad , à, et v en ire , veni r .  C o n j u g a i s o n  de ave indre  . 
j’ai ave ind u ,  e t c . ..

5
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A v o y e r  —  v.  — A c c o m p ag ne r .  Mett r e  dans  son  ch e m in ,  
d ans  sa voie .  U n  l ieu dit  de Vi t ry - s u r - Se i ne  se n o m m e  la N o u e  
d 'A v o y e .  Ce can ton  te r r i to r ia l  se p o ur su i t  et  par  con s éq ue n t ,  
a v o y e ,  une  no ue  qui  avait  été dressée dans  cette r ég ion  pa ra l 
l è l em ent  à la Seine.  L ’e m p la c e m e n t  de cette d igue  est m a i n t e 
n an t  occu pé  pa r  un  c h e m in ,  la Voie d 'A m o u r  qui  n ’est q u ’une  
in te rpos i t ion  a n a g r a m m a t i q u e  de « L a  N o u e  d 'A v o y e  » lequel  
n o m  est resté celui  du  l ieu dit.

Ceci  m ’en t ra îne  à a jou te r  que  l’express ion  très c o m m u n é m e n t  
employ ée  de « V o y o n s  vo ir  » n ’est pas un  p l éo na sm e .  Le verbe 
v o y e r ,  al ler ,  qui  co r r es po n d  au su bs ta n t i f  voie et à voyou  (vaga
bon d ,  c o u r e u r  de chem in) ,  a existé non  se u le m en t  dans  le t e rme 
v i t r io t  de la N o u e  d ’Avoye,  ma is  en radical  dans  les verbes 
envoyer ,  dévoyer ,  fourvoyer .  C e p e n d a n t  la loc u t ion  : v o y o n s 
voir ,  sent  l’a rc ha ï sm e  et est m o in s  emplo yée  q u ’au tre fo is .  O n  
dit  m a in te n a n t  : a llons vo ir , ce qui  est s emblab le .

A  v u e  d e  n e z .  — L o c u t io n  signif iant  a p p r o x i m at iv e m e n t .
B a b in  ou  b a b o u in  — s. m.  — P e t i t  gon f l ement  des lèvres,  

sou ve n t  d ’o r ig ine  fébrile.  De bab ine  ou bab ou in e ,  lèvre .
B a c h o u e . — Subs.  f. — De m ê m e  o r igine  qu e  bac, baque t  ; fait 

son ge r  à Ba cc h u s  par  son emplo i  ind i spensab le  dans  les ven
d an ge s  aux  en v i ro ns  de Par is .

Cet  ustensi le ,  d ’une capac i t é  de t r ente à t r en t e -c inq  li t res,  est 
f ab r iqué en bois  de châ ta ignie r .  Il me su re  70 cen t imè t res  de 
h a u t e u r  env i ron ,  il est é t roi t  à la base et s’él argi t  j u s q u ’au  s o m 
me t  qu i  est ouver t ,  p rés en tan t  d a n s  le p a r c o u rs  de sa h a u t e u r  
u n e  su rface  plate et un  a r r o n d i  en fo rme  de ho t te ,  ce qu i  p e r 
me t ta i t  acc iden te l l e men t  de s’en servi r  à cet usage,  bien que,  
g én ér a le me n t ,  les hot te s  à ven dange ,  confec t ionnées  en osier  
b lanc  t rès  serré,  é t aient  em plo yée s  de préférence .

Au  bon  t e mp s  des vendanges  de la r ég ion par i s i enne ,  les 
ho t t e u r s  al lai ent  c h e r c h e r  dans  les vignes le rais in cueil l i  par  
les ve n d a ng eu rs  à l ’aide de ces hot te s  d ’osier.  Les f rui ts  intacts  
é t a i en t  vidés dans  les bachoues  inst al l ées  près  d ’un  c h e m in  ca r 
rossable  et écrasés à co up s  de p i lon  avant  d ’êt re déver sés  dans  
les gu eu les-b ées  avec l esquel les ,  au m o y e n  de cha r io t s ,  ils étaient  
t r ans po r t é s  ver s  les cuves.

Les  gueules-bées  son t  des ton ne aux ,  pièces borde la i ses  de 
225 l i t res,  desque ls  on a enlevé u n  fond ,  celui  de la cannel l e ,  et 
don t  on  a assujet t i  fo r t e me n t  la bo n d e  au m oy e n  d ’un cu i r  p laqué  
ex té r i eu r em ent  dessus  et c loué  dans  les douves .

L a  fe rmen ta t i on  é t ant  accompl ie ,  les bac h o ue s  se rva ient  
enc ore  à t r a n sp o r te r  le vin de sou t i r age  des  cuves,  où il avai t  
f e rmen té ,  j u s q u ’aux  to n n e au x  des  cell iers ou  des  caves,  pu is  à
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faire passe r  le ma rc  de r ai s in  des cuves au pressoi r .  A cette 
occas ion ,  les h o m m e s  pa r t i c ipan t  à ce t ravai l  p résen ta ien t  à la 
cuve,  à to u r  de rôle,  la b a c h o u e  t enu e  en h a u t e u r  su r  l ’épau le .  
E l l e  était  chargée  avec u n e  pel le en boi s  man iée  p a r  un v ign ero n  
m o n té  da n s  la cuve.  Ce lu i  qui  por t a i t  au p resso i r  la de rn iè re  
b ac hou e  étai t  a r rosé ,  pa r  surp r i se ,  avec la de rn iè re  pel let tée de 
marc .  U n e  ba c h o ue  empl ie  de la l iqueur  vermei l le ,  et placée 
près de la table du  fest in,  f igurai t  à la joyeuse  fête b ac h iq ue

Bachoue.

occas ionnée  pa r  ces o pé ra t io n s .  Il est don c  s u r p r e n a n t  que  les 
encyclopédi s t e s  n ’a ient  par lé  suc c i n c te m en t  que  du  b a c h o n  des 
boy aud ie r s ,  a l o r s  que  la b ac ho u e  des v e n d a ng eu r s  par is i ens,  
plus  anc ie nn e  d ’or igine ,  aura i t  dû  êt re m en t i o n n é e  p a r t i c u 
l i èrement .

B a c u t e r — v. — Mê me sens qu e  b a g u e n a u d e r .  S ’oc c u p e r  de 
choses  frivoles.

B a f o u i l le u x  — s. m .  — Ce lui  qui  dit  des paroles  i n c o h é 
rentes et sans sui te,  qui  bafoui l le .

B â f r e  — s. f. — pr on o n c .  bdfe . C o u p ,  gifle s u r  la joue.  B â fr e r ,  
v. b o u ffe r  v. Ex pr es s io ns  popu la i r e s ,  m a n g e r  excessivement ;  se 
r ap p o r ta n t  à bâfre,  joue.

B a ig n e r  d u  n e z .  — E x p re ss io n  de ca r r i e r  et de paveur .  
S ’ap p l iqu e  aux p ie r res  qui ,  d an s  la confec t ion  des  hague s  (voir
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ce mot) ou  d u  pavage ne son t  pas  posées  d ’a p l o m b  ou  de 
n iveau.

B a l i l le r  — (11’ moui l lées)  v. — P o u r  balayer .
B a n d e r  — v. — Limi te r ,  r et en ir ,  ba r r e r .  Fa i re  u n  bar rage ,  

u n  ba ta r dea u ,  p o u r  c o n t en i r  un afflux d ’eau.
B a rb e a u  ou  B a r b o t  — s.  m.  — T a c h e  d ’enc re .  De bou rbe .  

Bas lat .  b u rb a lia .
B a r d a i l le r  — v. — Fl âne r ,  t i t uber .  Se dit  aussi  d a rd a il le r  

et b a r r a i l le r .
B a r d a c le r  — v. B a r d a c le u x  — s. m.  — Bercer  un en fant .  

Ce lui  qu i  berce,  qui  bardac le .  Langa ge  ins ip ide  et co n t inu  d ’un 
b a v a r d .

B a r d e r  — v. — Ra cc our c i  de d é b a r d e r .  Ça  ba rd e !  L o cu t io n  
m o d e r n e  emp loyé e  p o u r  m a r q u e r  un  effort p ro longé.

B a r g e r  — v. — G aul e r  des noix,  des p o m m e s .
B a r la u d e r  — v. — P e r d r e  son t em ps .  B a r la u d e u x .  — Celui  

qu i  pe rd  son  t emps ,  soi t  en p ro m en a d e ,  soi t  p e n d a n t  le travai l .
B a r r a i l l e u x  — s. m.  —  P e r s o n n a g e  ma l  a s su ré  su r  ses 

j ambes  et ivrogne  m a r c h a n t  en zig-zag,  para is san t  ainsi  b a r r e r  
le ch e m in .

B as — adj.  — Se dit  p o u r  dés igner  le S u d  c o m m e  H a u t  po u r  
dés igner  le N o r d  Ex.  : Le vent  est d u  hau t  ou  du  bas,  r em o n t e  
ou  b ien des cend .  O ue s t  et E s t  ne s ’emp loy a i en t  pas  ; on  disai t  : 
levant  et co u ch an t .  Le S u d - O u e s t  se n o m m e  : L e  T ro u  à l 'E a u  
parce  que  les vent s  souff lant  de cette r ég ion a m è n e n t  inévi t ab le 
m e n t  la p lu ie .  De la côte de Ba gne ux ,  l e T r o u  à l’E a u  est « L a  
V allée a u x  L o u p s  » de Châ te nay .  Le N o r d - O u e s t  s ’appe lle  
G a la rg n e  (voi r  ce mot ) .  A Bagn eux ,  la rue  si tuée au sud  du 
vi l lage ou p lu tô t  se d i r igean t  ne t t e m e n t  vers  le Sud  (c’est 
l’actuel le  rue de Sceaux)  se n o m m a i t  au t refoi s  rue  d ’E n  Bas,  
bien que ce ne soit  pas l ’exact i tude o r o g r a p h i q u e .  E l le  par ta i t  
de la P lace d 'E n  B a s , près  du  poin t  c u l m i n a n t  du village,  
ac tu e l l e m en t  Place  du  t 3 octobre ,  p o u r  abo u t i r  à la P o r te  d ’E n  
B a s  d o n t  les vest iges sont  encore  visibles dans  le m u r  d ’une p r o 
priété,  p rès  du  Sen t i e r  de la P o r te  d 'E n  B a s  où  s’é t end le l ieu 
dit  enc ore  d é n o m m é  : la P o r te  d ’E n  B a s.

N a tu r e l l e m e n t  au  no rd  d u  vil lage existai t  la P la ce  d 'E n  H a u t  
d o n t  le n o m  a été con se rvé  su r  d ’anc iens  t i t res  de p ro pr i é t é  et 
qui  étai t  s i tuée da n s  la par t i e  basse du  vi l lage à la r en c o n t re  des 
rues  de Pa r i s ,  Ch ré t i en  (par t ie  de l ’anc ie nne  r u e  des  Fossés)  et 
F o r t in  (ancienne rue  de Châ t i l lon ) .

A Par i s ,  la ru e  d 'E n fe r ,  si tuée su r  le p la teau au Sud  de la 
ville anc ie nne ,  devai t  aussi  son n o m  à sa s i tua t ion  to ur née  vers 
lç Sud ,  le bas, c ’est-à-dire,  in fé r ie u r e , à m o in s  q u ’on  ne préfère
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la signi ficat ion de F e r te , passage.  La P o rte  d  E n fe r  par i s i enne 
équ iv au t  à la P o r te  d ’E n  B a s  ba gn eu s ie nn e .  Il serai t  possible de 
p ro du i re  un  g r an d  n o m b r e  de vocables  conf i r ma n t  1 usage des 
mo ts  bas et h a u t  dans  le sens que  j ' indique .

O n  dit  aussi  : le tem ps est bas, q u a n d  le ciel est  cha rge  de 
nuages  épais.

B a ta rd  — s. m.  — T e r m e  encore  em plo yé  p o u r  ba ta r de a u .  
E n t r a v e  à l’éc ou le me nt  de l’ea u .  T i r é  p r o b a b le m e n t  de bât ir .  
C ’est v r a i se mb la b le me nt  l ’o r ig ine  du  n o m  de lieu « les Bâ tardes  » 
à Châ te nay ,  le plur iel  é t ant  fautif,  lequel  a dû s ’é t endre  au t re foi s  
j u s q u ’au ru  de C h â te n a y .

B a t i l le r  -  v. — Bat t r e à pet i ts coups .
B a u d e m e n t. — Folâ t re r ,  s’a m u s e r  joy eusem ent .  Mê me sens 

que  bat i foler .
B e a u . -  A d j . — avec le sens  de favorisé .  A  beau  m en t i r  qui  

v ien t  de lo in  ; p ro verbe  t rès  usi té dans  la r égion.
B e a u c o u p . -  S ’em plo ie  in t e r ro ga t iv em ent  ou exc lamat ive -  

men t  dans  le sens i r on iq u e  et na rq uo i s  p o u r  dire peu  ou p a s  
du tou t. Ex.  : Je m ’en souc ie  bea uc ou p .

B é c h u e r , B é c l ie v e r  et B é jo i te r  — v. — M a rq ue n t  1 in t e r 
ver sion.  Mê me sens que  té te-beclie  qui  se p r o n o n ce  tê t d  bêche.

B é ro u e tte  ou B o u ro u e tte  — s. f. — brouet t e ,  de bis  deux et 
ro u e tte  pet i te roue,  bien que  la b r oue t t e  de jardin n ai t  géné 
r a le m e n t  q u ’une  seule pet i te roue.

B ê te -R o u g e . — Voi r  aoû ta t .
B e u s e  — s. f. — P r o n .  beuze p o u r  bouse ,  se r a p p r o c h e  du  bas 

b r e ton  beûzel .
B iq u o t  — s. m.  — P o u r  b ique t ,  petit  d ’une  bique.  Dans  le

Nive r na i s ,  se di t  b igo t.
B ir e r  — v. — V o i r ;  m ê m e  signi ficat ion que  m ire r  et que  

v iser. « Bire l’œi l  » ,  so b r i qu e t  bagneus ien app l i qu é  à un 
bo r gn e .

B is c a ro t  et B is c a r io t — adj — Défai t ,  en mau va i s  état.  So b r i 
quet  bagneus ien .  Rabe la i s  a dit  b iscarié . R a p p r o c h e r  biscai io t  
de I s c a r io th , s u r n o m  de Judas .

B is e  — s.  f. — Baiser  : D on ne- lu i  une  b o n n e  bise.
B is e -c o c o . — Exp res s io n  de rai l ler ie : Dis- lui ,  ou fais- lui ,  

bise-coco.
Cet te  express ion  c o u r a m m e n t  em plo yée  au t refoi s  se r épé ta i t  

p lus ieu r s  fois de su i t e .  O n  l’a c c o m p ag na i t  de gestes cons i s t an t  
dans  l’a l lo n ge m en t  hor i zon ta l  des avan t -b ras ;  les coud es  é t ant  
m a in te nu s  au  corps ,  ou po intai t  l ’index de la ma in  g au ch e  vers 
la pe r s o n ne  do n t  on  se m o q u a i t ;  su r  le dos  de ce doigt  on  faisait 
gl isser  r a p id e m e n t  et à p lus ieu r s  r epr ises le dessous  de 1 index
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de la ma in  d roi t e ,  les au t re s  doig ts  deva ien t  êt re repl iés.  Les  
gestes d u r a ie n t  aussi  l o n g te m p s  que  l ’on p r o n on ça i t  de bise- 
coco.

L ’or igine  de bise-coco  est bassem en t  t r iviale et d igne  de la 
gross i èreté  moye nâgeuse .  E lle  est pa ren te  avec l ’express ion : 
F a ire  la  f ig u e ,  qu i ,  elle,  est  con n ue  et s’ac co m pa g n a i t  aussi  de 
ges tes  des doigts .  Le mot  coco  a possédé  les sens les p lus  
variés.

B is e r  — v. — Baiser  : B ise-là  !
B is q u e r  —  v. — B is q u e  — s.  f. — É p r o u v e r  ou faire é p r o u 

ver  du dépi t ,  de la c o n t ra r i é t é ;  mauvai se  h u m e u r .  E ty m o l o g ie  
dou teuse .  Li t t ré  et La ro us se  c i t en t  le Scandinave besk, aigre.

B o is u  — adj.  — L é g u m e  de mauvai se  qual i té  co n t e n a n t  des 
fibres végétales.  E x .  : des navets  et des ca ro t t es  boisus.

B o n n e tte  — s. f. -  Pet i t  bo n n e t ,  coiffure de t r avai l  des pay
sans.

B o n  S a n g !  — E x c l a m a t i o n  à e m pl o i  var ié ,  ma i s  su r tou t  
m a r q u a n t  la su rpr i se .

B o tt ia u  — s. m. — i° ) Botte faite avec des b r i su res  de paille,  
déche t s  du  bat tage des gerbes et avec le p illo n  (voir  ce mot).  
2°) Pet i t e  bot te .  — « Les  Bo t t i aux  », sob r i qu e t  des hab i t an t s  
d ’Or ly .

B o u c lie to n  (Se co u c h e r  à).  — S u r  le ven t re  et la bo uc he  
co n t re  le sol.

B o u il lo n  d ’ea u  — s. m.  — Pet i t e source  ou te r ra in  sourc ieux  
à base argi l euse .  E n d r o i t  d ’un  t e r ra in  r e n d u  h u m i d e  pa r  cette 
cause .  Se t r a d u i t  d an s  les n o m s  de l ieux di ts  pa r  les t e rmes  : 
« les Bou i l lon s  » F o n te n a y -a u x -R o se s .  « Les  F ra i s  Cu l s  », 
Bagneux ,  Ro m ainv i l l e ,  Malakof f  et  « Le C u l  F ro id  » à Ville- 
neuve- l e -Roi .

B o u le r — v. — Mot  à d o u b le  usage .  i° Bou le r ,  avoi r  les 
p ieds  crot t és  en passan t  dans  un t e r ra in  ap rès  une  pluie.  2° B o u 
ler,  bat t r e q u e l q u ’un.

B o u le  — s. f. — G ro s  ro u leau  de bois  em pl oy é  par  les ca r 
r ier s ; de bou leau .

B o u r g u ig n o n  — s. m.  — N o m  app l iq ué  aux gens  à figure 
roug e  et au solei l  q u ’on  n o m m e  aussi  B a c c h u s .  Ex.  : Le B o u r 
gu ig n o n  (le soleil) a b o n n e  mine  ce ma t in .  Se p r o n o n ça i t  s o u 
vent  : b o u rd ig n o n , p a r  le c h a n g e m e n t  hab i tue l  de g  en d.

B o u m e r  — v. — B o u r n e — s. f. — A r c h a ï s m e ;  n o m s  de 
l ' opé ra t ion  d u  b o rn age  et de la bor ne .  C l i chy  a u n  l ieu dit  : 
« les B ou rn a i re s  », C o l o m b e s  et Gennev i l l i e rs  une  rue du  
B o u r n a r d .

B o u s in  — s. m.  — Lit  t endre  des  p ie rres  à bât ir  que  l’on
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enlève à la laye par  le t r avai l  appe lé  ébous inage .  T e r m e  de 
carr iers .

B o u t - c i ,  B o u t - l à .  — In d i v id u  d és or do n n é  et peu soigneux 
dans  son  t ravai l .  Ex.  : C ’est u n  bou t-c i ,  bout- là .

B o y o t t e  — s.  f. — Pet i t  boyau ,  lucarne,  jo u r  étroi t .
B r a q u e  — adj.  — Léger ,  i nc ons tan t ,  d em i - fo u .
B r é c h u  — adj.  -  P o u r  b r èc he -d en t .  É ta t  de qui  a pe r d u  Une 

ou  p lus ieu r s  incis ives .  É t y m .  brèche.
B r é g e r  —  v. — E m p l o y é  p o u r  br iser .
B r é g e o n s  — s. m.  pl. — T e r m e  ch am pê t re .  L a b o u r  en biais 

à l ’ext rémi té  d ’un  c h a m p .  E n  so m m e,  b r i su re  des raies noi  maies .  
Dans  les p lanta t ions ,  on di t  C oursons.

B r è j a q u e ,  B r i s a q u e  — adj.  — Celui  qui  br ise,  qu i  casse tout .  
O n  di t  encore  : avoi r  la ma in  m a lhe ur eus e .  Ex.  : U n e  m én agè re  
b r i sa que ;  un  enfant  b r i saque  est celui  qui  dé t ru i t  r ap id e m en t  
ses jouets.  Q u e l  b r i saque !

B r i c h e t ,  B r i c h e ,  e t c . . .  Brèche,  passage dans  une c lôture .  
L ieu  dit  : « L e  B r ic h e t  >> à l’en t rée  du  village d ’Or ly.  « L a  
B ric h e  » à Sa in t -Deni s .

B r i c o u  (à). — Se me t t r e  à cheval  su r  les épau les  et  su r  le cou  
de q u e l q u ’un da ns  la m ê m e  posi t ion  q u ’occup e  la b ri cole  des 
t r a î neu rs  de voi tu res.  Ca l i f o u rc ho n .

B r i n g u e  ou  D r i n g u e  — s. f. — T e r m e  app l iq ué  aux femmes  
g randes  et f luettes.  O n  dit  : g r an d e  d r in g u e  ou  g r an d e  b r ingue.  
O r i g in e  : brin . Met t r e en b r in g u e s  signifie aussi  me t t r e  en m o r 
ceaux.

B r o c — s. m . — P r o n o n c e r  b r oq u e  ; de broche, out i l  agr icole  
en fo rm e  de fourche  à lon g  m a n c h e  et t e rm in é  pa r  de u x  dent s  
cour t e s  ma in te nu es  sur  le bois par  une dou i l l e  lo r squ  el les sont  
en fer. Les dent s  son t  plus  lo ngu es  lo r s qu  el les sont  en bois  ; 
elles font  a lor s  co rps  avec le ma nc h e .

B r o u i l l a s  — s. m.  — B r o u i l l a s s e  — s. f. -  B r o u i l l a s s e r  — 
v. -  P l u v i a s s e r  —  v. — P lu v ia sse r  m a r q u e  aussi  une  pet i te 
p lu ie in t e rmi t t en te .  — B r o u s s i n e  — s. t. — B r o u s s i n e r  v. 
— Bru ine ,  p luie  fine.

B u r e a u  — s. m.  — V ête me nt  de bure.  Gross iè re  étoffe de
laine.

B u q u e r  — v. — P o u r  b û ch e r .  T e r m e  de car ri er .  F r a p p e r  le 
f ront  de la masse  p o u r  r eco nna î t r e  par  le son s’il existe des vides 
der r ière.

C a b o c h a r d  — s. m.  — Out i l  de ca rr ie r ,  pet i t  mai l  à tête 
r ond e ,  de ca b o ch es , f. tête,  du  la t in  caput.

C a b r i  —  s. m.  — C h e vr e au .  Sau te r  c o m m e  un  cabri.
Ç a c h e m i t e ,  — Cache t t e  où  l’o n  peut  cache r  u ne  pe r s on n e  ou
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un  objet .  Cache t t e  du jeu de cache-cache .  Ce mot  a peut -ê t r e 
subi  l ' inf luence de l’express ion : cache-cache m ito u la s , p o u r  
cache m ie tu  ne l'as, employée  dans  le t rès  anc ien  jeu de 
furet .

C a c h e -P o t .  — F r a u d e .  Vendre  à cache-pot ,  s ans  payer  les 
droi ts .

C a c h ie r  — v. — Ch asse r ,  po ursu iv re .  Du Ca n g e  d o n n e  cap- 
ta tio , chasse .  Ch asse r  s ’est di t  t rès  souven t ,  ca ch er , caucher, 
chaucher.

C a c h ie u x  — adj.  — Chassieux,  qu i  se réveil le les yeux  fer
més pa r  la chassie .  Mot  qu i  po u r ra i t  avoi r  la m ê m e rac ine  que 
cacher.

C a fa rd  — s. m.  — Blat te,  insecte o r th o p tè re  vivant  dans  les 
endr o i t s  m a lp r o p re s  et som br es ,  dans  les ca fa rgn iaux  (voir  le 
m o t  suivant) .  P a r  extens ion ,  dévôt  hypocr i t e  et mépri sab le .

G a fa r g n ia u — C a fre g n a u  — s. m.  — Ca veau ,  r édu i t  sombre ,  
m a lp r op re ,  de p la in-pied ou  en sous  sol,  s e rvant  de déba r ras  et 
dans  lequel  son t  entassés  des objets  dispara te s .  Le radical  de ce 
m ot  est le m ê m e  que celui  de cave  et le m ot  en t i er  v iendra i t  de 
caverne, lat. caverna . R a p p r o c h e r  : C apharnaüm .

C a fio ta  — s. f. — Peau .  E n v e l o p p e  de la g ra ine  des fèves.
C a fo u in e  — C a n fo u in e  — C a fo in  et C a b o in  —  s. —  Mots  

se r ap po r ta n t  au m ê m e  sujet .  Rédu i t ,  débar ras .  T r o u v e r  la 
déf ini t ion et l’é tymolog ie  da n s  le m o t  c a fa rg n ia u  cité plus  
hau t .  C o n t i e n n e n t  en p lus  l’idée de refuge.  Ex .  : Sor t i r a s - tu  de 
ta ca fouine  ?

C a g e o t— C a g e tte  — s. f. — P an ie r s  d ’osier  de fo rmes  d ive r
ses ; de cage.

C a g n o n  — adj. — De l’ital. cagna  ; chien  cagneux ,  qui  a les 
g en oux  to ur n és  en ded ans .  Sobr ique t .

C a le m b re tte  — s. f. — Je u n e  f em m e vive et folâtre.  Analogie  
avec cabr i ,  chèvre,  chevreau.  S ’emp lo ie  dans  le sens na rq uo i s .

C a le r — v. — M o t  e m p lo y é  au  jeu de billes.  Ca le r  est lancer  
une bil le su r  u n e  au t re  sans la faire rou ler ,  ou  bien ,  la t enan t  
ent re  le pouce  et l’index la p r o p u l s e r  en r ou la n t  par  le m o y e n  
d u  pouce  se rvant  de r essor t .

C a lo t — s. m.  — G rosse  bille se rvant  à caler  ou  su r  l aquel le 
on  cale.

C a lim a ç o n  — s. m.  — P o u r  co l ima çon ,  ma i s  cet te fois no t re  
p r o n o n c ia t i o n  locale n ’est pas fautive.  L i t t ré  et L a r ou ss e  sont  
d ’accord  p o u r  co nve n i r  que l’on  devra i t  p r o n o n c e r  calim açon  
ma is  que  l’o r ig ine  de la par t icule  co ou  ca l  est obscure .  Les 
enfant s  ch a n t e n t  : ca l imaç on  bor gne ,  m o n t r e - m o i  tes cornes.

C a lo r g n e r — v, — Mauva i s  r ega rd ,  r ega rd  noir ,  R e g ar de r  de
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t ravers ,  l o rg n er  d ’un  mau va i s  œil .  C a lo rg n e , s. m.  — borgne.  
So b r iq ue t  ma lvei l lant .  La par t i cu le  ca  est péjorat ive.

C a lte r (s e )  — v,  — S ’enfui r .  Ex.  : Il s’est calté sans d e m a n d e r  
so n  reste.

C a m p -v o la n t  — s. m.  — S’ap p l iq ue  aux  pe r sonna ges  agi tés,  
qu i  ne peuve n t  rester  en place.

C a n a rd  — s. m.  — Morceau  de suc re  im bi bé  d ’eau-de-vie ou  
de café. R a p p o r t  de sens avec le canard ,  oi seau  aqu a t ique .

C a n e r —-v. — S 'abai sser  devant  q u e l q u ’un,  avo ir  peur ,  m o u 
r i r .  Ce m o t  me pa ra î t  être u ne  rédu c t ion  de caponner  qui  a le 
m ê m e sens de l âche té  et qui  v ient  de ch ap on

C a n ic h e  — s. m .  — C h i en  ba rbe t .  S o br iq ue t  bag neus ien .  
Peu t -ê t r e  de canis, chien,  d u  fait que le can iche,  r e n o m m é  
p o u r  sa fidélité,  était  le plus  r é p a n d u ,  le chien par  excel lence.  
O n  a d o n n é  aussi  l’expl i ca t ion  é t y m o lo g iq ue  ca n e , femelle du 
ca na rd ,  parce  que le chien  barbe t  a ime  al ler  à l ’eau.  C anichon, 
j eune  chien ba r be t ;  au t r e  sobr iq ue t .

C a n il lo n  — s. m.  — Pa r t i e  mobi l e  d ’u n e  cannelle  l aquel l e  
ser t  de clé p o u r  ou vr i r  ou  fe rmer  le passage du  l iquide.  D i m i 
n u t i f  de ca nne l l e .  Ca nn e l l e ,  de canne, la t .  canna, roseau.  
L a r o u ss e  n ’app l i qu e  à ce m o t  que  le sens suivan t  : « N o m  que 
les fontain ie rs  d o n n e n t  à la clef  d ’un  rob ine t  d ’eau » lequel  
sens est  insuff isant .  11 n ’est pas de canne l le  sans  can i l lon ,  et le 
m o t  devrai t  s’écr i re  avec deux n .

C a p o n n e r  — v. — Se co n d u i re  l â chement .  C apon. —  s. — 
Lâche ,  po l t ro n ,  du lat.  ca p o -o n is , c h a p o n ;  celui  qu i  n ’est pas 
un  h o m m e .

C a ra p ie  —  s.  f. — In ju re  g ross iè re .  E q u i v a u t  au  t e rm e  c h a 
ro gne ,  ca rogne .  C h a ro g n e  signifie cha i r  en déc om po s i t io n .  
C arap ie  ne peu t  signifier  r a i s o n n a b le m en t  cha i r  p o u r  les pies.  
J e  p ropo se  car, cha i r ,  et  apie, m o u c h e .  Les abei l les  ay an t  été 
c o m m u n é m e n t  appe lées  m o u c h e s  à miel  dans  la r ég ion,  les guê-  
ges m o u c h e s  à guê t res  et les luci l ies m o u c h e s  à v iande.

C a rg n io t  — s. m.  et f. — De ca r ne .  S o b r i q u e t  in j u r i eux  : 
« La  ca rgn io t .  »

C a rg n ia u  — s. m.  — Peti te ou v er t u r e ,  sou p i r a i l .  D im in u t i f  
de lucarne.

C a rn e  — s. f. —  Viande in fér i eu re ,  cor iace .  Injure .
C a rn e t  — s. m. — Rigo le ,  fossé. N o m  de l ieu di t  : « les C a r

nets  » à C l am a r t .
C a rre a u  — s. m.  - Le t e rm e  ca rrea u  em plo yé  par  les j a rd i - 

niers  p o u r  i nd iq u e r  une  d ivi s ion  de j a rdin  ne peut  s’app l iqu e r  
aux n o m b r e u x  n o m s  de l ieux dits ainsi  dés ignés .  D an s  la r ég ion 
pa r i s i enne  je relève : L e  C a rrea u  de M a la h r y  à C h â t e n a y .  Les
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C a r re a u x  à F o n te n a y -a u x -R o se s .  L a  Voie du  C a rrea u  au P les-  
s i s -P ique t .  L es  C a r re a u x  à  C h a m p i g n y  et à D u g ny .  L es  P e tits  
C a r re a u x  à Alfor tvi l le  et à Bonn eu i l .  L a  F o n ta in e  d e s ...,  L e  
M o u lin  d e s ...,  L e  F o n d  d e s ...,  L a  F osse  d e s . . et les C a rre a u x  
à Fo n te nay-sous -B oi s .  C a rrea u  a signifié pavé au t e mp s  où 
P h i l ip p e -A u gu s t e  fit e n t re p re n dr e  le pavage pa r i s i en.  O n  dit  
encore  : re s te r  su r  le carreau  p o u r  : su r  le pavé.  La rue des 
P e tits  C a r re a u x  a gardé  le n o m  de son  pavage,  paraî t - i l .  Mais  
cette expl i ca t ion  ne saura i t  co nv e n i r  à des qua r t i e r s  c h a m  
pêtres.

O n  a appe lé  aussi  c a r a u x  ou  ch a ra u x ,  des sor t i lèges ,  des 
en c h a n t e m e n t s .  O n  lit dans  la C h r o n i q u e  N o r m a n d e  de 
P.  C o c h o n  (Vallet de Virivil le 1859) à la page 386 : « Mestre 
fizicien du  roy  Kar lez  de Val lois  deus ièsme  (Char les  VI) fu 
t rouvé  en cer t ains  boiz em br i e  (en Brie) o ù  il faisoit  ce r t ainz  
c a r a u x  (sort i lèges) .  C ’est assavoir  u n g  autel . . .  et là le p res t re  
disoi t  la messe,  et  f aisoient  l eurz caraux . . .  » et  page 391 : « qui  
fust a t t enu  des dessus  diz sor t i l l èges,  c h a r a u x  et maléf ices . . .  ».

Peut -êt r e  ce t e rm e  c a rrea u , le plur ie l  é t ant  fautif,  a- t - i l  été 
app l iqué  à un  e m p la c e m e n t  l ibre p o u r  la cu l tu r e  pa rce  que 
n o u ve l l em en t  déf r iché  o u  d éb o i sé ?  C ’est fort  poss ible.  Le 
m ê m e  m o t i f  d ’espace l ibre à fait d ir e à Pa r i s ,  le C arreau  des  
H a lle s .

C asse. —  C a s tro le . — C a s s e ro le . — s. f. — La  casse et la 
casserole sont  des ust ens i l e s  de cui sine .  C assero le , p r o n o n c é  
fau t ivement  ca stro le , v ient  de casse-à-rô t.

C a s s e -M ic h e . — C a s s e -M u s ia u . — Pât i s se r i e .  A l’é p o qu e  
peu lo in taine  où les pay sa nne s  cui sa ien t  e l l e s -mêmes  le pa in  de 
la famille,  el les ne m a n q u a i e n t  pas de me t t r e  au  four  des 
p o m m e s  enve loppées  de pâte .  Ce réga l  appelé  casse -miche ,  de 
m ê m e  que  le p a in -p e rd u , r appe l le  le souc i  p a r c im o n ie ux  des 
t e mp s  anc i en s .  O n  l’appe la i t  aussi  casse-m usiau  parce  que  les 
p lus  pressés  se b r û la i e n t  la bouche ,  le mu se au .

C a th a u . — D im in u t i f  de C a th e r i n e .  F e m m e  de moeurs  
légères.

C h â b le r  — v. — A ccab le r  de co up s  de bâ ton .  E s t  employ é  
c o m m e  h a rg e r  avec la s ignif icat ion de gau lage des noix.  O n  dit  
auss i  chdble  p o u r  câb le .

C h a fo u in  — adj .  et s. — Mo t  sou ven t  déformé en c h ifo u in , 
de cha t - fou in ,  fou ine .  P e r s o n n a g e  sou rn o i s  et t r o m p e u r .

C h a g r in e r  — v. — Q u a n d  le beau  t emps  se gâte,  on  dit  : le 
t emps ,  le ciel se c h a g r in e n t.

C h a m o u illé  — adj .  — T e r m e  s’app l iqu an t  aux  cheveux 
em m êl és ,  P r o b a b l e m e n t  de çh a t  moui l lé ,
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C h a n d è ïe r  — s. m.  — P o u r  c ha nd e l i e r .  1er  p o u r  lier. Ex .  : 
ie r  du  b lé .

G hans i ou C h a n c i —  adj .  et  s. — Mois i ssure  su r  les l iquides ,  
le pain,  les conf i tu res .  O n  dit  c lia n i, ch én i , d an s  l ’O ue s t  de la 
F ra nce ,  et pouch , peau,  en b as -b r e t on .  C h a n c i s s u re  et chanc i  
sont  d on n és  pa r  L aro uss e  et pa r  L i t t r é .

C h a r d r o n  — s. m .  — P r o n o n c i a t i o n  vic ieuse de c h a r d o n .  
E c h a r d r o n n e r , p o u r  éc h a r d o n n er .

C h a s p ig n e r . — J a s p ig n e r  — v. — Ba var de r ,  mé d i r e .
C h a s p ig n e r  (Se) — v. — Dispute r .
C h a u d  (le ) d u  M id i  — F a ir e  g r a n d  c h a u d . — H e u r e  de 

midi  et de la g r an de  cha leur .  Ex.  : Il va faire g r an d  ch au d .  (Au 
cha u l t  d u  midi  — A m y ot ) .

C h é r ie r  — v.  — P o u r  c h a r r i e r .  Ex.  : Il ché r i e  sa ven da n g e .
C h ic h e  — P ro v o c a t i o n .  Mise en d e m e u r e  de s’exécu te r  en 

r ép ons e  à une  p ro m es s e  ou à une  menace .  Semb le  êt re une  
dé f o r ma t i on  de g u ic h e  ou  g u ig e . Vo i r  : ag u i ch e r .

C h if r e  — s. m.  — P o u r  nez.  Se t rouve da n s  en c h ifren é ,  
at te int  de co ryz a .  Ch i fre ,  de c h a n fre in , al téré  sous  la fo rme  
ch iffre  s ’expr im e  que l qu efo i s  : L e  n u m éro  qua tre .

C h ig re s s e  — sub .  f. — P e r s o n n e  in su p po r t a b l e .  P récieuse  
r idicule.  G resse, o r t h o g r a p h e  an c i en ne  de graisse.  Ex.  : E n  v’ià 
e u n ’ chigresse .

G h io t — s. m.  — P e t i t  chien.
C h o u le r  — v. —  Se r e m u e r ,  se déplace r ,  cou r i r .  (La rousse  

— anc.  franç.  choule, bou le  p o u r  joue r  a u  mail) .
C h ’t i  — adj .  — Chétif ,  m a lh e u r e u x ,  petit .
C la q u e . —  E n  avoi r  sa c l aque ,  ne po uvo i r  en su p p o r te r  

davantage.
C la q u e r  — v. — M o u r i r  o u  faire un b ru i t  éc la tant .  Les c h a r 

retiers,  c o m m i s  des m a ra î ch e r s  de la r égion pa r i s i enne ,  t enaient  
à h o n n e u r  d ’être de bon s  c l aqu eu rs  de fouet .  O n  p r é tenda i t  i r o 
n i q u e m e n t  que  les p a t ron s  ne les e m b a u c h a i e n t  ainsi  q u ’afin de 
se faire r e m a r q u e r  et d ’en t i rer  g lo i re ; c ’est v r a i s e m b la b le m e n t  
p o u r  cela que  Rac i ne  fait d i r e à P e t i t - Jean  dans  les P la i de ur s  : 
« E t  je faisais c l aquer  m o n  fouet  tou t  c o m m e  un au t re  ».

C liq u e s  e t ses C laq u es . —  (Vendre ses. . .  P r e n d r e  ses . . . ) .  
T o u t  ce q u ’on  possède.  S ’en al ler.

C lo q u e r  — v. — Glousse r .  U n e  pou le  qu i  couve  ou qui  
di r ige des poulet s  cloque . De cloc, o n o m a to pé e .

C o c h o n  —  s. m .  — G en re  d ’insecte coléop tè re ,  famil le des 
cu rc u l ion idé s ,  d on t  le n o m  ad m is  est b r uch e ,  lequel  vit  da ns  les 
lent i l les,  les pois,  les fèves et, depu i s  qu e lqu es  année s  se u lement ,  
dans  les ha r i c o t s .  M ê m e é t y m .  qu e  cochon, porc,  et que  cosson.
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C o d è te r  — v. — O n o m a t o p é e  du c h a n t  de la pou le  p o n 
de us e .  U n e  pou le  qui  codète a envie de pon dre .  S’est expr imé  
aussi  p r o b a b le m e n t  sous  la fo rme  cocodéter  qui  n ’est plus  
employée .  O n  a appelé cocodettes , pui s  cocottes  des filles de 
moeurs  équ iv oq u es  et de mises  excen t r iques ,  apparei l l ées  aux 
snobs  cocodès.

C œ u r d e  J e a n n e tte  ou  de M a r ie .  — D ié ly t re .  P lante  du 
genre  papavéracées  fumar iacées .

C o llé  — adj.  — Marié à la col le .  C o n c u b in a g e .
G o q u e r ic o  — s. m.  — P r o n o n c e r  C o c r ic o . Mot  s’app l i 

qu an t  à la fois au  coque l ico t  et au ch a n t  du  coq.  C ’est p r o ba 
b lem ent  là que  se t rouv e  la déf ini t ion che rchée ,  du m o t  c o q u e 
licot  par  r a p p r o c h e m e n t  de la f leur du  végétal avec la crête de 
l’o iseau.  La lettre r se m e u t  fac i l emen t  en /.

C o n s é q u e n t — adj.  -  O n  lui  d o n n e  fau t ivement  le sens 
d ’im p o r ta n ce  ou de cons idé rab le .  Ex.  : U n e  p ropr i é t é  c o n s é 
quen te .

C o q u e re tte  — s. f. — N o m  de la p lante  a r i s to loche  c l ém a
tite ( ar i s tolochia c l emat i t is )  méd ic ina le ,  l aque l l e  est un e  h e r b a 
cée vivace à fleurs na i s sant  à l’aissel le des feuil les.  Ces fleurs se 
t r an s f o rm en t  en coqu es  c h a r n u e s  et vertes,  r o nd es  et légère
me n t  al longées,  de la g r os se ur  et  de l’aspec t  d ’une  noix 
m o y e n n e  revêtue de b ro u .  Ce t te  coque ,  à laquel l e elle doi t  son 
n o m  po pu la i r e ,  est  divisée en loges et r e n f e r m e  des g raines  
aplat i es  en secteur s  de cercle conver gea n t  vers le cent re .  Ne  pas 
co nf on d re  avec la cocrète, ou crête de coq ,  qu i  est l ’a m ar an te  
célosie et avec l’a lkekenge (physal i s  alkekengi)  vu lg a i r em e nt  
coquere t r e m a r q u a b l e  par  le fruit  roug e  de la g r oss eur  d ’une 
pet i te cerise qui  est l a rge men t  co n te n u  dans  u n e  enve loppe  fine 
et légère de m ê m e  cou leur .

C o q u il la r d  ou G o t i l la r d  — n. m. — P o u r  Cat i l lac ,  variété 
t ardive de poires  à cui re dites aussi  poires  à la livre.

C o rn e  en  C o in  (al ler  de).  — Aller  d ’un coin à l ’aut re ,  c’est- 
à-di re  ne pas r es te r  en place.  C o r n e  p o u r  coin.  Anglai s  Korner.

C o rn e r  — v. —  Aff i rmer avec ins i s tance.  P a r l e r  à un  sourd .  
De corne .

C o rp o re n c e  — s. f. — P ro n o n c ia t io n  vicieuse de c o r p u 
lence.

Cossat — s. m.  — Cosse ,  gousse  et, par  extension ,  tou te  la 
végé ta t ion  des pois,  des ha r i co ts ,  des p o m m e s  de t erre,  etc.

C o u in e r  — v. — S ’app l iq ue  aux  cris a igus d ’enfant s  qui  
p leu ren t .  On  dit  ch o u in er  en B o u r g o g n e .  P eu t - ê t r e  imi tat ion  
du  cri  de la choue t te .
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C o u lo u è re  — s. f. — Source  et ru isseau.  L ieu dit  « Les C o u 
loirs » à F o n te n a y -a u x -R o se s  ; plur ie l  f aut i f  « l 'E c o u lo ir  » 
Châ te n ay ,  les E c o u l o i r s ;  Gennev i l l i e rs ,  « Le C o u l o i r  » ;  Bry-  
su r -M ar n e ,  « Les C o u l o u s  » ; T h i a i s ,  « Le C o u l o n  ».

G o u r a il le r  — v. — Se l ivrer  au l ibe r t inage .
C o u r a i l le u r  et C o u re u r  s. m .  -  Ce lui  qui  courai l le .
C o u r c a i l l e r — s. m .  — H er b e  de la famil le des g raminées ,  

m e n t io n né e  déjà pa r  Rabelais .
C o u r ia u  — s.  m. — Ver rou ,  gl issière de ve r r ou ,  cour ra i l  : 

r a p p r o c h e r  de c o u rre , cour r i e r .
C o u rs o n . — s. m .  — L o r s q u ’on  établ i t  une  p lan ta t ion ,  s u r 

to u t  de vigne,  dans  un  c h a m p  de fo rme  i r régul iè re ,  on  pa r t

Coursons.

d ’un bord  d ro i t  p o u r  d resse r  les r angs  les uns  ap rès  les aut re s 
pui s ,  l o r s q u ’on  est ar r ivé  à un e  di s t ance suffisante du  bord  
opposé ,  on  p lan te  p e r p e n d ic u la i r e m e n t  ou en biais des r angs  
plus  co u r t s  qui  se n o m m e n t  des co ur so ns .  Les  n o m s  de c o u r 
sons  et c o u r s o n n e s  sont  encore  em p lo y és  p o u r  les tai l les d em i -  
cour t es  de la vigne et p o u r  les r a m e a u x  frui t iers  conservés  sur  
les b ran ch es  cha rp en t i è res  des a rb res .  U n  l ieu dit  de pet i te 
é t endue  to u c h a n t  G r i g n o n ,  h a m e a u  dé p e n d a n t  en par t i e de 
T h ia i s ,  se n o m m e  « L e  C ourson  ».

C o û ta n c e  — s. f. — Ce qui  coûte ,  dépense .
C o u tu r iè re . — s. f. -  Co léop tè re  ca rn ivore ,  carabe doré 

très r é p a n d u  dans  les j a rdins  où  il se l ivre à la chasse  des ver s .
Son n o m  vient  de cou ture , fo rm e  locale du mot  cu ltu re . Le 
l ieu di t  « L a  C o u tu re  » à Bagn eux  m a r q u e  l’em p la c e m e n t  d ’un 
sol de l im o n  r i che et très fertile.  L a  co u tu r iè re  se n o m m e
aussi  : ja r d in iè r e .  _, T f l S ï  f x

C o u v e a u  —  s. m.  —  Ch au f fe re t t e ;  de couver .  • V
/  %sÿ- V 1 \
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C o u v i — adj.  — P o u r  c o u v é ;  des  œufs  couvi s.
C r è re  — v.  — C r o i r e ;  lat.  credere.
C r i - C r i  — n m . — Gri l lon  ; o no ma top ée .
C ro c  —  n m.  — P r o n o n c e r  croque. M a ra u de ur ,  voleur .  

Ce lui  qui  a les doigt s  c roc hus ,  qui  acc roche .  Ex.  ; C ’est un  
croc.

C ro c h e -p ie d  — n. m.  — Act ion  d ’ac c ro ch er  avec son  p ie d  
celui  d ’une pe r s o n ne  m a r c h a n t  ou co u r a n t  dans  le b u t  de l’a r rê
ter ou de la faire tomber .  Ce mot ,  qu i  ne f igure pas dans  les 
d ic t ionna ires ,  n ’est pas le m ê m e  q u e  cro c-en -ja m b e , qui  c o n 
siste à a c c r o ch e r  avec sa j am be  celle d ’un  adversa i re  au cours  
d ’u ne  lut t e afin de le r enverse r ,  ni que  cloche-p ied , lequel  
signifie : m a r c h e r  su r  un  seul  p ied.

C u e i l le r  — v. — Se dit  po u r  cuei l l i r ,  la t in c o llig e re  et cue ille  
p o u r  cuei l let te.

C u l-c o u s u  (en ). — Ex pre ss i on  s’a p p l i q u an t  aux  frui ts  don t  
une par t i e,  ou bien la total i té du  réceptacle c h a r n u  por t an t  les 
akènes ,  ou fo rmé par  les d ru pe s ,  ne se déve loppe pas.  Les  
fraises et les f r amboises  pou sse n t  par fois  en cul-cousu.

D a n d y  à p a tte s  ja u n e s . — S o br iq ue t  a t t r ibu é  aux ca r r i e rs  
ex t racteu r s  de p ie rre à bât i r  en r aison des  m a c u la tu r e s  jaunes  
p ro du i t e s  à l eur s  vê t ement s  par  la te rre  des ca r r iè res .

D â n e r  -  v. — ( P r o n o n c e r  en a l lo ng ea n t  la p r em iè re  syl 
labe),  p o u r  d a m n e r ,  aut refoi s  d a m p n er .

D â ré e  — s. f. — P o u r  denré e .
D a r e -D a r e  — adj .  — Lo cu t ion  s ignif iant  agi r  r ap id e m en t ,  

p r éc ip i t a mm en t .
D é o a n i l le r  — v. — D éc am pe r ,  d ém én ag er ,  fuir.  S ’en al ler  

m a lg ré  soi,  avec qu e l q u e  rebuffade.  E x .  : il a beau di re ,  on  l’a 
fait décani l le r .  O n  di t  que  ce m o t  est le m ê m e  que  déchen i l l e r  
p o u r  : ô ter  les cheni l l es .  O n  t r ou ve  ch a n ille s  p o u r  cheni l l es  
da ns  le Jo u r n a l  de Pa r i s  144a.  Il y a aussi  le verbe ca n er  dans  
le sens de s’en al ler,  d ’o r igine  i n c o n n u e ;  ma is  qui  me  paraî t  
êt re u n e  réd u c t io n  de c a p o n n e r  ains i  que  je l’ai di t  c i -dessus .  
(Voir  ; caner.)

D é fo n c e  — s. f. — L a b o u r  p ro fo n d  effectué p o u r  c rev er  le 
f o n d  de c h a rru e  des  l a bo urs  o r d in a i re s  et pe rm e t t r e  des p la n 
ta t ions.

D é g in g a n d é . — E n  désar ro i .  Mal  bâti Mal  vêtu.  D i s l o q ué .  
Rabela i s  dit  : D e s h i n g u a n d é  et d é h i n g u a n d é .  M. L it t ré  suggère  
sans  e n t h o u s i a s m e  : le préfixe dé,  et  gigue,  da n s  le sens de 
j ambe .

D é g lim o n n e r  — v. — N et to ye r  des e s ca rgo t s .  E n le v e r  le 
l i m on .
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D é g lin g u e r  — v. — A b im e r ,  dé t ru i re ,  ext irper .  O r ig ine  

obscure.  O n  ne voit  la fo rme  g l i ng ue r  q u ’en o n o m a to p é e  pa r  
r ap po r t  au  b ru i t  de sonne t te .

D é g o m m e r  e t D é g o t te r  — v. — Abat t re ,  a t t e indre ,  d é c r o 
cher ,  dépasse r  (Voir : agot ter) .  Aspec t .  Ex.  : T u  dégo t t es  b ien.

D é g o u le r  -  v. — C o r r u p t i o n  de décou le r .  C h a n g e m e n t  de 
c en g .

D é g o u lin e r  — v. — C o u l e r  ou gl isser  en t o m b a n t  du  ha u t  
d ’une  pente .

D é g r in g o u le r  et D é r in g o u le r  — v. — P le u v o i r  et, f iguré
me n t ,  t o m b e r .

D é g r in g o u l in e r  — v. — M a rq u e  la violence d ’une  pluie et 
celle de co up s  d o n n é s  ou  reçus.  Ex.  : çà dég r i ngou l ine .

Les mots  d é g o u lin er , d é r ig o u le r , d é g r in g o u le r  et d é g r in g o u 
lin e r  qui  su iven t  dég ou le r ,  sont  des m o ts  de confec t ion  p o p u 
laire dans  l aquel l e  pa ra i s sen t  en t re r  en c o m po s i t i o n  : cou le r ,  
l’é c o u l e m e n t ;  r igou le r ,  la r igo le ;  go u le r ,  la gou le  (bouche ,  
figure) et l’express ion g r in  p o u r  g ran d ,  laquel l e  est  exp r imée  
p o u r  m a r q u e r  le degré d ’im p o r ta n ce  ou  de la pluie ,  ou  de la 
chûte ,  ou  des coup s  r eçus .

L i t t ré  et La ro us se  n ’on t  pas do n n é  l ’o r ig ine  de ces mo ts .
D é lib é r é  (ê tre ) . — E t r e  l ibéré d ’un  souci  ou  d ’une  ob l i 

gat ion .
D é p a r le r  (se). — A b a n d o n n e r  le l angage des anc iens .  S ca r ron  

emplo ie  cette express ion  dans  « Le R o m a n  C o m i q u e  » avec le 
sens ; ne pas  cesser  de par l e r  « . . .  ils ne dép ar l en t  pas (si j’ose 
a insi  dire) j u s q u ’à ce q u ’ils a i ent  épu isé  la ma t iè re .  »

D é p ia u te r  — v. — A rr a c h e r  la p iau,  la peau.  Mett r e  en l a m 
beaux .  E ch a rp i l l e r .

D é r a y u r e  — s. f. — Voir  a dos.
D e s q u a n t e t lu i .  —  D e s q u a n t e t m o i. — A  q u a n t  e t m o i, e t c . .

— Ex pr es s io n s  a r c ha ï qu es ,  no rm al es  au xvi6 s. et  a b a n d o n n é e s  
depui s  peu.  D e sq ua n t  et l u i . . .  m o i . . .  s igni fient  ; en m ê m e  
t em ps  que  lui . . .  m o i . . .

D e s o u r . —  Adverbe  con t rac té  en uf’.ïozzr p o u r  dessous  dans  la 
p r on o nc ia t io n  co u r a n te  et D e s u r , qu i  se dit  d 's u r  p o u r  dessus ,  
sem ble n t  in d iq u e r  une  c o m po s i t i o n  des deux p r épos i t ions  : de  
avec so u r  o u  avec su r  au  l ieu de des  préfixe fo rm é  de d é  avec 
u n e  s de p r on o n c i a t i o n  ainsi  que  le règle la g r a m m a i r e .  — S o u r.
—  Se di t  p o u r  sous. Ex.  : J e  ne m ’aba isse rai  pas so u r  lui.

D é to u r e r  — v. — M o is s o n n e r  à la ma in  le t o u r  d ’u n  c h a m p
afin de pe rm et t r e  le passage de la m o is so n n eu se  méca n iq ue .  
Ce  m o t  ne do i t  pas êt re d ’o r igine  anc ie nne .

D e v a n t  — prép .  — Se di t  enc ore  p o u r  avan t. Ex .  ; Ba t t r e  le
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chien  devan t le loup .  ( P r ov er b e  régional . )  La pou le  ne do i t  pas 
ch a n te r  d eva n t le coq  (Les f emm es  savantes .  Molière) .  Les 
É g y p t i e n s  n ’ont  pas inven té  l ' ag r i c u l tu re  que  nou s  v oy on s  
d a va n t  le dé luge  (Bossue t) .

D ia b le  — s. m .  — S tap hy l in ,  co léop tè re  appe lé  d iable  po u r  
sa co u l e u r  noi re  et ses élyt r es  cour te s .

D ig o n n e r  — v. — D ig o n  — s. — Bo u g o n n e r .  Bo ugon .  
B o u g o n  est dit  p ou r  b o u c o n ,  de 1 ital. bocca , bo uch e ,  to u jo u rs  
par  r e m p l a c e m e n t  du  c en g . D igo n  a r empl acé  bon  de b o u co n  
pa r  d i de dire.  —  D ig o nn er  signifie se p la indre  sans r a i so n  et 
sans  arrêt .

D in g u e r  -  v. — M a rq u e  une  b ru sq u e  sépara t ion .  Ex.  : Je 
l’ai envoy é  d in gu er .  Me para î t  êt re u n e  o n o m a to p é e  du son des 
c l oches .  Ce serai t  a lor s  : en vo ye r  so n n e r  les c loches .  D u  reste,  
en v o y e r  tin te r  parce q u ’on dit  aussi  d in g u e r  les c loches.

D iz ia u  — s. m.  — P o u r  d izeau.  T a s  d ’une d izaine  de gerbes 
liées,  relevées et mises debou t ,  su r  le c h a m p  moi ss onn é .  L or s q u e  
les ge rbes  o n t  été relevées et mises  en tas sans  êt re l iées, on  a 
fait des to n tin es  (voir  ce mot) .  L ’ha b i tud e  de r elever  les bot tes 
pa r  dix p rocède  de la d îme.  La o n z i èm e  gerbe é t an t  p o u r  le 
déc im a t eu r .

D o m in iq u e  —- s. m.  — U n  des n o m s  po pu la i r e s  du soleil,
l’as tre  qu i  dom ine .

D o u b l ie r  — s. m.  -  Met t r e en do u b l e ,  en  p l i ant ,  des  nappes
ou des serviet tes .

D o u c e tte  — s. f. — Mâche  c o m m u n e  ; valér ianel le  locuste .
D r e t  d re tte ,  — adj.  — P o u r  droi t ,  droi te .
D r o g u e  -  s. f. —  I r o n i q u e m e n t  en pa r l a n t  d ’un en n u y e u x  : 

Quel l e  d r ogue .
D r o g u e r  — v. — At ten dre  ou  faire a t t e n d r e ;  au t re  sens :

con t ra r i e r ,  agacer .
D u rg e o n  -  s. m.  — P o u r  d ru g e o n  et d r ug eo n  p o u r g ru g e o n . 

A près  l’éb o u r g e o n n a g e  et après  le r og nag e  de la vigne à h a u 
t eur  des échalas ,  il sor t  des pousses  nouvel l e s  à l’aissel le de 
c h a q u e  feuil le.  Ce sont  les du r g eo n s  do n t  n o u s  ven on s  de par le r .  
— L ’opéra t ion  d ’en lève men t  de ces pou sses  inut i les  s’appe lle  
é d u rg eo n n a g e  p o u r  éd ru g e o n n ag e .  O r ,  les t e rmes  qui  co n v i en 
d ra ien t  se ra ien t  g ru g e o n  et ég ru g eo n n a g e  en r ai son de l’inter -  
c h a n g e m e n t  f r équ en t  qui  existe ent re les let t res c e t g  (mais ces 
mots  son t  de p r o n on c i a t io n  assez difficile).  La  fonct ion  des 
pousses  nouvel l es  d o n t  no us  v en on s  de par l e r  est de g rug er  
in u t i l e m en t  la sève des ceps au d é t r im en t  des g r appes  ; ma is  il 
en est de m ê m e  des dra g eo n s  (mot  admis)  qu i  po uss en t  le long  
du  t r o n c  des a rb r es  o u  qui  nai s sen t  des b o u r g e o n s  adven t i f s  des
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racines ,  au  g r an d  p ré jud ice des sujets d o n t  ils son t  i ssus P l u 
s ieurs  espèces de p r un ie r s  et de cer is iers  son t  sujets à cet i n c o n 
vén ien t .  Aussi ,  p r e n d - o n  g r an d  so in  de déba r ra sse r  les arb res  
ut i les de ces g r u ge ur s ,  de ces g r uge ons .  Ceci  est do n c  no tre  
o p i n i on  en ce qui  est de la s ignif icat ion des mots  du rgeon  et 
d r a g e o n ; ils v i e nn en t  de g r u g e r .  Du  reste,  g ou rm an d  est le 
m o t  em p lo y é  ici p o u r  d rageon .

G rn g e o n  est aussi  le n o m  d o n n é  aux côtes de céleri  mises  
en salade par  m o r c e a u x  découp és  et q u ’il faut  g ru ger  avec les 
dent s .  Ex.  : D o n n ez -m o i  enco re  q u e l q u e s  g r ug eons .

É b a u b i — adj.  — Vieux m o t  e x pr im an t  une  su r p r i se  très forte 
en levant  ac c i den te l l em en t  l’usage de la parole ,  r e n d a n t  bègue,  
lat.  balbus, bègue .  O n  di t  aussi  chez no us ,  subs.  ébaubissement  
(mot  absen t  des lexiques).  Ex.  : 11 est r evenu  de son ébaub i s se 
m e n t ?  et v. ebaubir.  Ex.  : É b a u b i r  la galerie.

È b o u q u e te r  — v. — Trava i l  de j a rd in ie r .  E n lè v e m e n t  des 
pousses,  des b o uq u e t s  inut i les .  Subs.  : ébouquetage.

É c a i l lo t  —  n. m.  —  Noix  dépoui l lée  de son  enve loppe  verte 
de b ro u .  Ex.  : Les noix sont  m û r e s  l o r s q u ’elles t o m b e n t  en 
écaillo ts .  U n  pan i e r  d 'écaillots.

É c a le r  —  v. — Dét ac he r  à la ma in ,  par  a r r ac h em e n t ,  une 
b r anc he  d ’un  a rb r e  ou un  p lant  d ’une  s o u c h e - m è r e .  Les p lant s  
des t inés  à servi r  de por te-greffes  (do uc ins ,  parad i s ,  c og n a s 
siers,  etc. ..) sont  écalés sans  le secours  d ’out i l  su r  des s ou c h es -  
mères  res t ant  dans  le sol.  Ils on t  fait l’objet  d ’u ne  cu l tu r e  i m p o r 
t ante  dans  no t r e  région de la ban l i eue  Sud  de Par i s .  La sect ion 
du  p lan t  écalé se n o m m e  escalure  et la t race d ’écale sur  le pied- 
mère  a pris,  par  aggrava t ion ,  le n o m  d 'escaluche.

La signi ficat ion d ’écaler ,  telle que  nou s  la d o n n o n s ,  a échappé 
aux  l ex icographes .

É c h a rp e  — s. f. — F o r m e  per s is t an te  du m o t  r égul i er  
éch arde , lequel  v ient  de c h a r d o n .  C e p e n d a n t ,  faites en t r e r  en 
c o m p a r a i s o n  le mot  anglais  sharp  (p rononc .  chdrpe)  qui  signifie 
po in te ,  et r e m a rq u e z  que  l’écba r de  n ’est pas  né ce ss a i r em ent  une  
épine  de c h a r d o n ,  ma is  q u ’elle peu t  être su r to u t  une  esqui l le ,  
u n e  po in te  de bois,  de fer, d ’os, etc.  ou  un e  épine  a p p a r t e n a n t  
à une espèce végétale aut re  que  le c h a r d o n ,  il n ’en m a n q u e  
pas.

É c la ir e  — s. f. —  G r a n d e  ché l ido ine .  Bre ton  : skier-, lat.  
c laru s , clair .  Le suc j aune de cette plante,  d i t -on ,  avait  la ver tu 
d ’écla i rc i r  la vue.  O n  disai t  m ê m e ,  ba rba r i e  des pré jugés  d ’a u 
trefois,  que  les h i ro nd e l l e s  se se rva ient  de ce suc  p o u r  gué r i r  
les yeux de leurs  pe t i t s . . .  q u a n d  on  les avai t  crevés ; d ’où  le n o m  
de ché l idoine ,  h i r onde l l e .

6



8 2 ALBERT MAUGARNY

La sève de la v igne servai t  aussi  de r em èd e  p o u r  la vue.  Au 
mois  de m a rs  on  torda i t  un  s a r m e n t  que  l ' on  faisait  péné t re r  
da ns  une  boutei l le ,  l aquel l e  s’empl i s sa i t  ainsi  de la sève co u l an t  
par  la m e ur t r i s su re  du bois.

É c o le r  — v. —  V oi r  abaisser .
É c o r b i l lo n  — s. m .  ou n e z  d e  m asse — T e r m e s  de ca rr ie rs .  

Sail l ie de la masse  d ’ex t rac t ion  dans  un e  galer ie au n ive au  du  
ciel de la car r i ère .  E nc o r b e l l e m en t ,  de co r be au ,  courbe ,  lat .  
corvus.

É c r a b o u i l le r  —  v. — É c r a s e r ;  s’est di t  : e sca rbou il l er .  P r o 
bab le m e nt  p o u r  : me t t r e  la cha i r  en boui l l ie.

É f a n  — s. m.  — Se disai t  p o u r  en fant  ; la m ê m e  p r o n o n c i a 
t ion se r e t rou ve  en B ou r g o g n e  et en I l l e -e t -Vila ine  (Fo ug ères ) .  
E x e m p le s  pr is  da n s  no t r e  r ég ion : faut  pas  t rop  d o n n é  à ma n gé  
a ux  é fa n s  pas ’que  ça leu fé dé g ros  be- iaux (boyaux)  et,  après,  i 
m a n g e o n s  to u jo u rs  be a uc o u p  ( O p i n io n  d une  d a m e  d ’autrefois) .  
B u v on s -e n  de c’ t’ é fa n  q u ’on  a t r euvé  dans  les vignes  ( C h a n s o n  
v ig n e ro n n e  locale).

E f fo n d r i l le s  — s. f. —  Dépô t  au fond des bou te i l le s .  I m p u 
retés da n s  un l iqu i de .

E f r a is e r  — v. —  E nlever  la peau,  la ca fio te  des g raines de 
fèves. O r i g i ne  in c o n n u e  ; peut  toutefoi s  p r ov en i r  de la va r ia t ion  
en e f  du  préfixe ini t ial  é  et de ra is e r  p r o n on cé  p o u r  ra se r .

É g lis s e r  — v . —  É c l ab o us se r  d ’eau ou  de boue.
É lis s e r  — v. —  Lisse r  la glace en g l i ssant  p o u r  la r endr e  

un ie  et faire une  gl issoi re .  Po l i r .
E m b a r l i f ic o te r  (et s ’) — v. — E m b a r r a s s e r .  Lier ,  dans  le sens 

p r o p re  et figuré.  S ’em brou i l l e r .
E m p if f r e r  (et s’) — v. — M a n g e r  g o u lû m e n t .  Se b o u r r e r ;  de 

en et de p if fr e ,  g o u r m a n d ,  pansu .
E m p lâ t r e  — s.  m.  — Insu l t e .
E n c e in t r e r  — v.  — Re n d re  g r o s s e ;  d é f o r m at io n  du  verbe 

encein te r ,  êt re ou  deven i r  enceinte.
E n d ê v e r  — v. — E n r a g e r  o u  faire en ra ge r .  C o n t r a r i e r .  Affoler 

(de l ’anc.  f rançais  desver, êt re fou).
E n  d ’i c i  — E n  d e là .  — E xp re ss io n s  opposées  d ’après  un  

po in t  dés igné.  E n  d 'ic i p o u r  : ent re  le po in t  que  je vous in d iq ue  
et ici.

E n f r é m é  (s.) et E n f r è m e r — v. — P r o n o n c ia t io n  de en fe rmé  
et de en fe rmer .

E n g e a n c e  — s. — Im p ré ca t i o n  con t re  une  ind iv idua l i t é  ou 
u n  g r o u p e m e n t .  Ex.  : Quel l e  engeance.  O r i g in e  impréci se .  
Pa r a î t  p ro ve n i r  de en g en dr e r .

E n h o t te r -D é h o t te r  — v. — P r e n d r e  des  e n n u i s  ple in  sa hot te .
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S’en débar rasse r .  Au trefo is  nos  v ig ne ro n s  ne p a r c ou ra ie n t  le 
c he m in  de l eur  v igne à la m a i s on  q u ’avec une  ho t t e  su r  le dos,  
l aquel le l eu r  servai t  à e m p o r t e r  out i l s ,  p lan ts ,  etc. . .

E n - M i .  — Dans  e m m y ,  de in m edio , au mi l ieu  : p r épos i t ion  
p e rdue .

E n n u y a n t  — adj.  — P o u r  e n n u y e u x ;  qui  en n u i e ,  qui  gêne.
E n o u é .— De noué. E touf fement .  S'é n o u er, avale r  de t r ave rs ,  

s’é t rangler .
E n s a u v e r ,  s’E n s a u v e r  — v. — F u i r ,  s’enfuir .
E n to m i (être).  — Avoi r  les m e m b r e s  e ng o u r d i s .
E n to q u e r  — v. — H o q u e t e r ,  de hoque t .
E n to u r lo u p e t te  — s. f. — Atour .  S ’em plo ie  su r to u t  au  p lu 

riel.
E n t r a p e r  (s’) — v.  —  Se heur t e r  les j ambes  en m a r c h a n t .
E n v a le r  —  v. — P o u r  avaler.  E n ,  p rép . ,  et va ler , de val .
É p a lv a u d e r  — v. — É par p i l l e r ,  étaler  en épa rp i l l an t .  Sign.  

me t t r e  p a r  v a u x ,  vallées.
É p a u f r u r e  — s. —  T e r m e  de ca r r i e r ,  de ma ço n  et de paveur .  

Ecla t  superf iciel  enlevé m a la d r o i t e m e n t  au p a r e m en t  d ’une 
p ie rre .  É c o r c h u r e .  E x .  : Je  me suis  épaufré  les ma ins .  L i t t ré  
dit  l ’o r igine  de ce m o t  être i n c o n n u e .  Mais ,  ne serai t -el le pas 
fondée s u r  peau , mot  pr is  f igu rément  da ns  le sens d u  p a r e m en t  
de la p ie r r e?  E n  ce cas,  il f audra i t  éc r i re  : épe auf ru re .  No te z  
que le m a n i e m e n t  des p ie r res  occ as ion ne  très f r é q u e m m e n t  
l’é c o r ch em en t  des m a in s  et m ê m e  l ’a r rac hag e  des ongles  et q u ’il 
est  natu re l  que  le m ot  ép a uf ru re ,  em p lo y é  à cet effet, se soi t  
é t end u  aux  éc la t ement s  du  p a r e m e n t  des p ie r res .

É p e u rè  (être). —  É ta t  d ’u n  en fant  aya n t  p e u r  ou é t an t  sous  
le c o u p  d ’une  cr ise ne rveuse  de c a u c h e m a r .

E ro n c e  —  s. m .  —  P o u r  ronce .
E s to m a c . —  P o u r  po i t r ine.  Ex.  : J ' ai  reçu u n  co u p  dans  

l ’e s tomac  (Le geste ind ique  que c’est de la po i t r ine  q u ’il est 
ques t ion) .  Cet te  f emm e a de beaux es tomacs.

É to n n e r  ( s ’) —  v. —  S’emp lo ie  sous  fo rm e  de ques t ion  : Je 
m ’é ton ne  bien s i . . .  p o u r  : je v ou dr a i s  bien savoi r  si. . .  E x p re s 
s ion relevée aussi ,  dans  le patois  provino is ,  par  M.  Fél ix  B our -  
que l o t .

È t r iv e u x  —  s.  —  T a q u i n ,  qu i  étrive,  agace .  Peu t -ê t r e  de
ét rivière.

F a fe lu c h e  — s. f. — Ch os e  pet i te et légère suscept ible d ’être 
en t ra înée  pa r  le vent .  Ex .  : U n e  fafeluche est to mb ée  d an s  m o n  
verre.  M m‘ de Sévigné dés igne ,  pa r  l ’ad j . fa fe lu e ,  u ne  se rvan te  
vive et aler te.

Il existe un r a p p o r t  de sens avec pe lu ch e , poi l ,  p e llic u le ,
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peau,  et  avec fanfreluche .  Ce de r n ie r  t e rm e  est em plo yé  en 
mauvai se  pa r t  p o u r  dés igner  les détai l s  frivoles de ce r taines  toi 
l et tes;  on lui d o n n e  c o m m e  or igine  le bas-lat .  fa n fa lu c a ,  du 
grec pom pholux ,  bul le  d ’air.

F a ig n a s s e  — s. f. F a in é an t ,  qui  se p r o n o n c e  fa ig n a n i .  
O n  di t  aussi  fa ig n a sso n .

F a n a s s e  — s. f. — F en a i so n ,  de faner.
F a r a u d  —  adj. — P e r s o n n a g e  se faisant  valoi r  pa r  son élé

gance,  par  son  o rguei l  ou  par  sa fierté. F aire  le f araud ,  son 
f a raud .  Mot  d ’o r ig ine  incer t aine .

F a r f o u i l l e r  — v. — F ou i l l e r  à tor t  et à t r ave rs ,  d ’une  façon 
dés or do nn é e .  É ty m o l o g ie  p ro posée  ; f a r  p o u r  f o r , de f o r i s ,  
h o r s  ( co m m e dans  f aubourg)  et fou il le r .  Subs tan t iv .  ; f a r f o u i l -  
leux.  O n  dit  aussi  : t r i fo u i l le r  (voir  ce mot) .

F a r la m p ie r  — s. — P o u r  F r a l a m p i e r ;  de f r è r e  lampier,  
mo in e  cha rgé  de l’a l lu m a ge  des  l a m p e s ;  s’app l i qu e  aux h o m m e s  
incapables  d ’a c co m p l i r  une besogne  inte l l igente .

F a r lu q u e t  — s. — P o u r  f re luquet .  P e r s o n n a g e  léger ,  frivole 
et n i a i se men t  man ié ré .  Mot  à r a p p r o c h e r  de fafe luche  (voir  ce 
mot) .  Du  Ca n g e  cite f a r l u g e  de B a r le t ta  se rm .,  e t f e r l in a .

F e u i l lè r e  —  s. f. — P o u r  faille,  de f a i l l i r ,  mot  d o n t  se 
se rvent  les ca r r i e rs  p o u r  dés igner  les crevasses  pe rpend icu la i r e s  
qu i  b r i sen t  et i n t e r r o m p e n t  le lit calcaire ou  gypseux  exploité.

F ie n te  — s. f. — E x c r é m e n t  an i ma l .  F ie n t  est  u n e  fo rme  
ma scu l i ne  du  mot  plus  r a r e m e n t  employée .  « F ien te  de gore 
at t i re les t aup es  » cons t i tue  u n e  express ion t r iviale et ma lvei l 
lante.

F i le t  -  s. m.  —  N o m  des cou l an t s  des f raisiers .
F i l lo t  — o tte . -  Fi ls ,  fille. Se dit  p o u r  fil leul,  eule.
F la in  — s. m.  — Panie r .
F lè m e  (avoir  la) — F lè m a r d .  — s. — F lé m a r d e r  — v.

Ê t r e  en d i spos i t ion  de ne r ien faire,  de ne se l ivrer  à au cu n  
effort soi t  m a n u e l ,  soit  i nte l lectuel .  Pa resseux .  G rande f l e m m e .

F le u r e r  — v. — Se dit  t ou jo u r s  p o u r  flairer c o m m e  du t emps 
de M o l i è r e ;  de f leur .  Ex .  : Il a du  nez,  il & f l e u r é  que  nous  
n o u s  m e t t i o n s  à table.  E n  réali té,  no us  f lai rons ;  la rose,  1 oeillet 
f l eurent .

F o ira s s e . — F o ir a u d e .  — F o ir o l le .  etc. . .  — s. f. — N o m s  
vulgai res  de l ' he rbe  me rcur i a l e  annue l l e  qui  joui t  de propri é té s  
laxat ives en r a i son  desque l l e s  elle était  employée  c o m m e  p u r g a 
tif  pui s ,  à l ’état  de décoc t ion ,  en l avement .

F o n d is  — n. m.  — F o n d  — n. m.  E f f o n d r em e nt  d u  sol 
occas ionné  pa r  des  exp lo i t a t ions  so u te r ra ine s .  O n  di t  à tor t  
font is .  F o n d  se di t  p o u r  val lée.  A  Bagn eux ,  on  dit  : Les Fonds
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(pour  le fond) de F o n te n a y  po ur  dés igner  la vallée si tuée ent re 
les deux local i tés.  R é c i p r o q u e m e n t  on  dit  à F o n te n a y  : les 
Fonds de B a gn eu x .  Su r  un  au t re  point ,  ent re Bagneux  et Mont -  
rouge ,  il a existé une  remise à g ibie r  ind iquée  su r  la ca r t e  des 
Chasses  (1764-1773)  avec le t i t re : « Remise des  fo n d s  de 
B agn eu x  », c’es t - à -d i re  dans  la val lée t i r an t  vers Bagneux .

F o r c ia u x  — s. m.  — É t a n ç o n s ,  a rc s -bou tan t s  de la c h a r 
pente  de la c h a r r u e  ; de force.

F o r iè r e  — s. f. — Ex t r ém i t é  du  c h a m p  q u e  le l a bo u r  de la 
ch a r ru e  ne peu t  a t t e indre  par  sui te d ’un obstacle,  haie,  
fossé,  etc. . .  ou bien  p o u r  évi ter  le p ié t in em ent  des chev aux  sur  
le te r ra in  r iverain .  E n  s o m m e  la lor iè re  est la par t i e de terre 
r es tan t  en d eh or s  du labour ,  de f o r s , de ho rs  ; l a t . f o r i s .

F o r m e  — s. f. -  E n s e m b le  ex tér i eu r  d ’une  exp lo i t a t ion  s o u 
te r ra ine  de ca r r i è re  à p ie rre  du re .  Les fo rmes  de ca rr iè res  
é t aient  ét abl ies  avec les te rres  fourn ies  pa r  le c r e u se m e nt  du 
pui ts  d ’ext rac t ion .  Ces terres  é t aient  bordées  de m u r s  de 
grosses  p ier res  de l ibage posées  à sec,  nivelées à la sur face  et 
r ecouver t es  de dal les  larges et épaisses .  La  h a u t e u r  tota le  de la 
fo rme  devai t  êt re  égale à celle des  fardier s afin d en facil i ter  le 
c h a r g em e nt .  U n e  voie d 'accès  dal lée aussi  de gros  blocs rel iai t  
le poin t  de ch a r ge me nt  au  c h e m in  c o m m u n a l  le p lus  p r oc he .  
C ’est su r  les fo rmes ,  do n t  la sur face  était  de t rois  cents  mè t res  
env i ron ,  que les p ierres ,  ext ra i tes  au m oy en  d ’un t reui l  ac t ionné  
par  une  g r and e  rou e  a r m é e  d ’éc he lons  su r  l esquel s les ca i r i e r s  
s’ac c rocha ie n t ,  é t a i ent  conver t ies  en moellons ou  équa r r i e s  et, 
dans  ce de rn ie r  cas,  mises  de c h a m p ,  en a t t e n da n t  le cho ix  de 
l’app are i l l eu r  ou  du co n s t r u c te u r  par is i ens .

F o u lo u è r e  — s. f. — P o u r  p i lon ,  de fouler .  P i lo n  du  v e n d a n 
geur .  Le cel l ier  qui  abr i ta i t  les cuves,  ainsi  que  le ma tér i el  des 
venda nge s  et des marcs ,  se n o m m a i t  aussi  la fou lou ère  ou  la 
foulerie .  O n  sait  que  par  la f e r men ta t ion  des cuvées  le m a rc  du 
raisin mo n te  au dessus  d u  l iq u id e ;  ainsi  il p o ur ra i t  s’échauf fer  
et nu i re  à la qual i té  du vin,  ce à quo i  on  remédie  « en fou lan t  
la cuve  », ma t in  et soi r ,  t an t  que  la f e rmen ta t i on  du re ,  avec un  
pi lon de bois.  A l’aide de cet i n s t r u m e n t  on fait desce nd re  le 
m a rc  p o u r  q u ’il se r af ra îchi sse  dans  le jus de la treille.  Ce t r a 
vail s’est souvent  p r a t i qu é  pa r  le m oy e n  de j ambes nues  avec 
r i sques  d ’asphyxie mor te l l e  du  v igneron

F o u t ia u  —  F o u q u ia u  — s. m.  — R éd u i t  boisé ,  p r o b a b le m e n t  
p o u r  fou teau ,  hêtre.  « S ou b z  le fousteau » (Arnyot).

F o u tim a s s e r  — v. — S’app l i qu e r  à des choses  fr ivoles et 
i n u t i l e s ;  ne r ien  faire de bon .  Subs tan t .  : /  o u tim a sseu x . 

F r a g r a n t  — P o u r  f lagrant .  M u te  f r é que n t  de 1 en r .
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F r ib o u  [être). — Ê t r e  en état  de ma lai se p r o d u i t  par  le froid.  
F r i s so n n er ,  en s o m m e  état f r igo r ique.  Lat in  f r i g u s ,  f roid.  
C h a n g e m e n t  peu f r équen t  de la gu t t u r a l e  en labiale.

F u c ia u  ou fo u c ia u  — s. m.  — Pet i t  bâton,  pet i t  é c h a l a s ;  de 
fu s t i s ,  bâ ton.

F u m ie r  d e  v o is in .  — Résu l t a t  d ’un ép ie r re me n t  poursuiv i  
ind é l i c a t e m en t .  J e t e r  les p ie rres  de son t errain dans  celui  d ’au
t rui  est d o n n e r  à celui-ci  du  f u m i e r  de voisin.

G a g n e  —  s. f. — La gagne ,  p o u r  le gain.
G a g n e r  p lu s  au  p ie d  q u ’à  la  to is e . — S’enfu i r  r a p id e m e n t .  

Ex .  : Il gagnai t  p lus  au pied q u ’à la toise ! Ce tte  locut ion i r o 
n iq ue  est basée su r  un  jeu de mots  se r a p p o r t a n t  au t ravai l  du  
t â che ron  lequel  était  toisé. Du reste on toise encore  les t r avaux,  
bien q u ’on  ne se serve plus  que  du  mè t r e .  O n  sait que la toise 
valai t  i m.  949 a lor s  que  le pied ne co m p ta i t  que  p o u r  o m.  324 
env i ro n , . so i t  six fois moins .  Rabela is  ne d on n e ,  en r accourc i ,  
q ue  : g ag ne r  au pied.

G a la p ia t  — s.  m.  — Vaur ien .  P r o p r e  à r ien.
G a la rg n e  — s. f. — La fo rme  adm ise  est ga le rn e ;  N o r d -  

Oues t .  L è v e n t  est d e g a la r g n e  ( cel t ique g w a l a r n ) p o u r  in d i 
q u e r  q u ’il vient  du  N o rd - O u e s t .  Au mois  de m ars ,  ce ven t  est 
ac c o m p a g n é  de g iboulées  appe lées  g a la r g n ia u x . Ce t e rm e  est 
sou ve n t  dé fo r mé  en g a la rm ia u x  et semble  ainsi  a n n o n c e r  des 
gars  por t eu r s  de p lu ie  et de grêle.  Ex.  : « Voi là  les g a la r m ia u x  
qu i  a r r ivent  », ou  bien : « C ’est les g a r s  la rm ia u x  qui  no u s  
envo i en t  çà .  » E n  m ê m e  t em ps ,  on  dés igne  le N o r d - O u e s t  où  
réside f igurément  cette t r ibu  malfaisante .  C o m p l é m e n t a i r e m e n t  
vo ir  H a r g n e  et G rillo ts .

G a lfâ tre  — s. m.  — G ou lu .  F o r t  en gueu le .  L a ro uss e  dit  ce 
m ot  êt re un e  con t rac t ion  de c a l fa t , em p lo y é  pé jo ra t ivement ,  et 
avoi r  le sens de p r op re  à r i en .  La  p rofess ion de cal f ret ier  me  
para i s san t  avoi r  été ignorée  dans  la r ég ion ,  le t e rm e  galfâtre 
v ient  p ro b a b le m e n t  d ’ai l leurs .  T ou t e fo i s ,  le c h a n g e m e n t  du  c 
en g  est  no r ma l .

G a lip e tte  — s. f .  — Cu lb u t e .  Cabr io le .  F a i r e  la gal ipet te.  
Les  c h a m p i g n o n s  t rop  ép an ou i s  sont  des gal ipet tes  ( T e r m e  de 
métier) .

G a m b i l le r  — v. — Ne  pas  teni r  en place.  Dans e r .  É t y m .  : 
j a m b e .

G a rg a m e lle  — s. f. — G ra n d e  bo uche .  Se dit  p resque  t o u 
jours  : G ra n de  ga rgamel le .  Se r ap por te  à gorge .  Mot emp loyé  
pa r  Rabe lai s  qui  dés igne G argam elle  c o m m e  étant  la f em m e de 
G ran dgou s ie r  et la mère  de G argantua .  C ’est un  r a p p r o c h e 
me n t  fami l ial  des p e r so nna ges  au ta n t  que  de l e u r s  noms ,
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G a rg o u in e  et G a rg o in e  -  s .  f. -  G os ie r ;  gorge.  Ex.  : La

g a r go u in e  me dém ange .
G a rn e a u  -  s. m.  -  Ca i l lou  si l iceux ap p r o x im at iv e m e n t

r o n d  et du  v o lu m e  d ’un  g ros  œ u f  de pou le .  E n  d e h o r s  de cette 
d i m e n s i o n  pr ise c o m m e  type,  il s’agit  d ’un g ro s  ou  d ’u n  pe t i t  
garneau.  P a r  sa fo rme ,  le g a rn ea u  a d û  servi r  de p ie i r e  de 
f ronde .  O n  dit  encore  ici : 11 lui a jeté un ga r neau .

G arneau  s’appa ren te  à g a re n n e , va ren n e , t e r r a in  p ie rreux  de 
val lée,  sable a l luv ionna i re  co m p o sé  p resqu e  exc lus ivement  de
ce genre  de pierres .

U n e  é tymo log ie  semblab le  s’app l iqu e  au t e rme g a rn i  par  
lequel  les co ns t r u c te u r s  dés ignen t  les p ierres  de r empl i s sage  a 
l ’in t é r i eu r  des mu ra i l l e s  et ent re les joints  des blocs  en p a r e 
me n t  Il me  paraî t  ce r t ain que  le verbe  g a r n ir ,  avec ses accep
ta t ions actuel les ,  décou le  de l ’emplo i  du  garni  dans  les co ns 
t r uc t ions  t a nd i s  que,  à l’opposé ,  les encyclopéd i s t es  font

dér ive r  g a rn i  de g a r n i r .
G a v io t ,  G a v io n  -  s. m .  -  Gosie r .  E t y m .  : gave.  Avoi r

t r op  m a n g é  : E n  avoi r  ju s q u ’au gaviot .
G a y e u x  — adj.  —  T e r m e  s ’a p p l iq ua n t  au f romage  m o u  de 

con tex tu re  g r enue ,  coagu lée .  Vient  p r o b a b le m e n t  de caille.  
G a z o u il le r  —  v. —  Se dit  c o u r a m m e n t  p o u r  gaspi l ler  et avec

le m ê m e  sens.
G è g ie r  —  s. m.  —  Gésier ,  lat.  g ig e r ia .
G e ig n e u x  -  s. m.  -  Gén ieux .  Pet i t  vase en terre dans  

lequel  on peut  t en ir  au ch au d ,  en con tac t  d ’un  foyer ,  un  b r e u 
vage qu e l c o n q u e ,  t i sane,  vin.  É t y m .  p r ov ien dr a i t  de geme,  par  
ingénios i t é  avec e m p lo i  abus if ,  ma is  p lutôt  de a ign e  (voir aga-  
nat).  D ’au t re  par t ,  le ge igneux  étai t  sou ve n t  le c o m p a g n o n  
fidèle des vie i l lards  ma lades  et pla int i fs  ; il p o u r ra i t  a l o r s  r é su l 
t er  d u  verbe ge in dre  c o m m e  l ’adject i f  g e ig n e u x ,  celui  qui  se 
p laint .  « I l  vau t m ieux  être  à la p o r te  d ’un g e ig n e u x  qu'à celle 
d'un van teux  », d i t -on ici.  P a r  ce p ro verbe  local  on en tend  
q u ’u n  m a l h e u r e u x  se ra  p lu tô t  se co u ru  par  celui  qui  se pla int  
que  pa r  celui  qui  se vante  ou  b ien que  celui  qui  se p la in t  est 
plus  en s i tua t ion  de d o n n e r  des se cours  que celui  qui  se vante  
n ’est capab le  de le faire.  O cc as i onn e l l e me n t ,  dans  ce p roverbe,  
le t e rm e  van teux  était  modif ié en venteux.

G e in  -  s. m.  —  G é m i s s e m e n t  ; de gém i r  et de ge indre  s e m 
p lo ie  su r to u t  au plur ie l .  Ex.  : P o u ss e r  des geins.

G ê n é  (ê tre  ou se trouver) .  — É t a t  de ma lai se  o u d o p p i e s -

s ion.  S y n c o p e .
Qj r e r  y.  —  P o u r  virer ,  du  lat.  v irare ,  t o u r n e r ,  g i rouet t e

O n  dit  aussi  en g ir a n t  p o u r  en t o u r n a n t .  Ex.  : Vous pa r v ien 
d rez  à l ' end ro i t  q ue  vo u s  che rc hez  en g ir a n t  a gauche,
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G ir ie  — s. - -  i° Maniè res  affectées, frivoles et i ncons tan tes ,  
c h a n g e m e n t .  Se r appo r te  à gi r er ,  gi rouet t e.  — 2° P la intes  
hypocr i t e s  et obsédantes ,  p r o b a b le m e n t  p o u r  j é rémiade ,  de 
Jé rémie .

G la v ia u  — s.  m.  — E xpe c t o r a t i on  épaisse,  vient  de clavelée.
G lé , e — adj.  — T e r r e  lou r de ,  gl i ssante ,  serrée ,  difficile à 

t r avai l l er  et s ’ac c r oc h a n t  à l’out i l .  T e r m e  très  em plo yé  en 
F ra n c e  sous  la fo rme  g la t .  Même signi f icat ion que  gla ise ,  
a rgi l e .

G lin g u e r  —  v. — Au t re  fo rme  de d in g u e r  (voir ce mot) p o u r  
tin te r . T i n t e m e n t  d ’une  sonne t t e ,  de ver rer ie ,  e t c. . .

G n a n g n a n  —  adj.  — Paresseux,  l a m b in ,  p a r l e u r  ins ipide.  
So br ique t .

G n o g n o tte  (c’est d ’ la). —- C ho s e  don t  on ne se souc ie  pas 
pa rce  q u ’elle n ’a ni sens ni valeur .  Rien.  Exp ress ion  dite d ’o r i 
gine i n c o n n u e ,  ma i s  qui  devrai t  s ' écr i re nioniote  et s’exp l ique 
pa r  une  redup l i ca t ion  d u  verbe n ier .  Dénier .

G n io le  — s. —  Gifle.  Adj .  Sot,  niais.  Subst*. une g n io le ;  
de niais.  Au t re  sens  : su bs t1. eau-de-vie.

G n o n  — s. m.  — C o n t u s i o n ;  blessure r é s u l t an t  d ’u n  t r a u m a 
t isme.  Aggrava t ion  de l ’express ion  gniole ,  sifle, l aquel l e  ne 
s’app l iq ue  pas à u ne  blessure.

G n o u f. — In ter j ec t ion p o ur  o u f  (yo i r  o u f  et pignouf ).
G o b e lo te r  ou  G o b e lo tte r  — v. — Vivre in s ou c ie u se m e nt  en 

p r en a n t  des plaisi rs  de bo uche .  Ce l t i qu e  : goub, g o b  Ou gobb,  
bo uc h e ,  qui  pa r  le bas lat in gubellus  se jo int  au lat in cupa, 
sources  d ’où dér ivent  gobelet ,  coupe ,  cuve,  etc. . .  Passe r  sa vie à 
gobelot te r .

G o d a il le r  — v. — Ne  possède pas  ici la signi f icat ion : 
d éb au che  de table.  Cel le  qui  conv ien t  est : m e n e r  bo n n e  vie 1 
a lle r  en se réjouissant,  le c œ u r  léger  et sans  bu t  d é t e r m in é  ou 
uti le.  T e r m e  t o u c h a n t  au  la t .  g a u dere ,  se r éjou ir ,  à l’angl .  go J ,  
D ieu,  et aux express ions good ,  angl .  ex g o n d  fîarn. bon, q u ’on 
t r ouve  dans  l ’anc.  fr. go d a le  avec la signif icat ion,  bonne bière,  
de g o o d  aie, l aquel l e n ’a auc un  rappor t  de sens avec godai l le r .

G o d e a u  ou  G o d o t — s. — Sot,  niais.  Ce mot ,  a insi  que  ceux 
qui  suiven t  : n ig a u d ,  n ig uedou i l l e ,  godiche ,  god ic ho n ,  etc. . .  
est  une  des express ions  f ana t iques  et ma lve i l l antes  nées et 
aya n t  survécu  aux ép oq ue s  où,  au n o m  des re l igions nouvel les ,  
il étai t  mér i to i r e  de faire la gu e r r e  aux  m o n u m e n t s  méga l i 
th iques  to ur né s  en dé r i s io n .  Got, God, Dieu.

G o d ic h e  — s. f. — Voici  c o m m e n t  était  p ra t iqué  le jeu de la 
god iche  ; il l’est peu t -ê t r e  encore  : O n  plaçai t  d e b ou t  u n e  p ie rre 
peu épaisse ma is  lo ng u e  d ’une  t r en ta ine  de cent imèt res .  Les
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j oue urs ,  a r mé s  c ha cu n  d ’une  p ie rre plate en fo rme de palet ,  
l ança ien t  cette p ie r re  d an s  la di rec t ion  de la god ic he  afin d ' é t a 
bl i r  l eur  o rd re  de jeu.  Ce lui  qui  en ar r ivai t  le plus près  p rena i t  
la tête de la par t i e sous  le n o m  de p l a n t eu r  et était  le gard ien  de 
la g od ic he  que  tous les aut re s ,  à t o u r  de rôle,  ch e r ch a i en t  à 
aba t t r e .  La difficulté cons is t a i t  à r ep re n dr e  son  palet  et à 
r e t o u r n e r  au but  sans êt re at teint  par  le p lan teu r ,  ma is  lo r s qu e  
la god ic he  étai t  renversée,  celui-ci  devai t  d ’ab o r d  la r ed resse r  
avan t  de c o u r i r  ap rès  les jo ue urs  qu i  s’em pre ssa ien t  de profi ter  
de l’occas ion  p o u r  fuir  vers le but .  Le jo u e u r  a t te int  pa r  le 
p lan teur ,  la god ic he  é t an t  debo u t ,  prena i t  la place de celui-ci .

G o d o s (se m ettre  à). — E t r e  à l’aise su r  le dos.
G o g o  (à).  — Avoi r  tout  à gogo,  à d i sc ré t ion ,  a b o n d a m m e n t ,  

p l a n t u r eu se m en t .  Cet te express ion ,  de m ê m e  que gogu e,  g o g u e 
nard,  gogu e tte ,  m a r q u e  le plaisir ,  la joie q u ’on  re t rou ve  dans  le 
lat .  g a u d e r e , se r éjoui r .  Q u e  ce soit  ga u  ou  go ,  le p h on é t i s m e  
et le sens son t  sauvegardés .

G o to n . — P o u r  Ma rgo ton ,  de M a rg ue r i t e ;  C a th e au  p o u r  
Ca th e r i n e ,  etc. . .  Ex pr es s io n s  s’a p p l iq u a n t  aux  femm es  de 
m œ u r s  légères.

G ouasse —  s. f. — Sa veu r .  Mot  em plo yé  s u r t o u t  dans  
l’express ion : N i  goû t ni gouasse.  Ce plat  n ’a ni go û t  ni gouasse .

G o u b e r  — G o u b e tte  ou  G o b e tte . —  Gouber,  avaler .  G ou -  
bet te,  t averne,  en dr o i t  où  l ’on  go ube ,  de g o b , b o uc h e .  R a b e 
lais emp lo ie  gou bele t  p o u r  gobelet .

G o u in e  — s. f. — Ex p res s io n  très in ju r i euse  s’a p p l iq u a n t  à 
u ne  femm e m a l p r o p r e  et de mauva i se  vie. O n  dit  aussi  
sagouine,  vo ir  ce mot .  G o u i ne  est exac te me nt  la p r o n o n c ia t i o n  
du  celt .  g w i n  qui  signifiai t  b l a n ch e u r ,  pureté .  F au t - i l  adm et t r e  
ici la su rv ivance d ’une o p p os i t io n  ins u l t an te  à une express ion  
t rès  a n c ie n n e m e n t  révérée ?

G o u lâ fre  et G u e u lâ fr e  — adj .  — G o u lu ,  g lo u ton ,  de gou le ,  
a u j o u r d ’h u i  gueu le ,  et peut -ê t re  àfre de affreux.  — Goulée, 
s. f., ce que peut  c o n t e n i r  la bo u ch e .  Galaffre , Galehault,  
G a y o t te ,  n o m s  de géan ts  r abe la is iens .

G o u lin e , G o u le t  — s. f. — Go ule t ,  passage,  gl issade.
G o u rd , G o u rd e  — adj.  — S ’app l iqu e  aux  doigt s ,  à la ma in ,  

ou aux m a in s  r aidi s  pa r  le f roid.  P o p u l a i r e m e n t  : g o u rde ,  
gou rdée ,  gou rd if lo t ,  p o u r  imbéci l e,  empoté .  E tyrn.  impréci se .  
O n  a dit  g o u rd i  p o u r  enflé.

G o u rg a n d in e , G o u rg a u d  —  s. f. et s.  m.  —  Ind iv i du s  
m e na n t  une  vie d i sso lue.  P r o b a b l e m e n t  de g o re ,  porc ,  et de 
g a u d ir , se r é jou i r .  L ’église de F o n ta in e - l a - G u y o n ,  en Beauce,  
possède la châsse  vide de  S a in t -G o u r g o n , t a l i s m an  d ’une  in a p 
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préciable va leu r  ca r  il paraî t  que le f luide qui  s’en dégage guér i t
u ne  foule de m a u x .

G o û te  — s. f. — Pe t i t e  quan t i t é  d ’une chose  d o n né e  p o ur  
go û te r  U n e  goûte  de vin,  d’eau-de-vie,  e t c . . .  Autrefois  tout  
vis i teur  pén é t r an t  chez un  v i gne ron  étai t  invi té à goû te r  le vin 
ou  l’eau-de-vie de marc .  Ex.  : Accep tez  do n c  u n e  petite g o û t e ?  
O n  écr i t  à tor t  gout te  pou r  goû te  dans  : boi re  la gout te .

G o û te r  — s. m .  —  Pet i t  r epas  de qua t re  heures  du  soir  
(seize heures ) .  E x .  : E m p o r t e s - t u  ton g o û t e r ?  Le goû te r  
était  em por té  dans  u n  poche t  de toile à b louse bleue,  fermé par  
u ne  coul isse d o n t  le c o r d o n  étai t  fixé à la base du pet i t  sac ce 
qu i  permet t a i t  de le passer  dans  le bras  et de le fixer à l’épaule .  
Le goû te r  se com posa i t ,  po ur  le t r ava i l l eu r  des ch a m ps ,  d ’un  
q u i g n o n  de pain ,  de frui ts ,  de noix ou  de f romage et d une b o u 
teille de boi sson .

G r a i l lo n .  G r a i l lo n n e m e n t .  G r a i l lo n n e r .  —  O n  appel le  
g ra i l lo n  un e  expecto ra t ion  épaisse p ro v e n a n t  de la p o i t r i n e ;  
grail lonn em en t,  u n  râc le m e nt  p r o v oq u é  par  le g rai l lon  ; g r a i l 
lon n er , t ousser .  O n  dit  ici q u ’une poi t r ine  est g ra sse  q u a n d  
elle g r a i l lonne  ; ce sens in d iq ue  l’é tymolog ie  p robab le  qui  est 
gra is se ,  laquel l e est app l iqu ée  aux  h o m o g r a p h e s  gra il lon ,  
graisse brûlée  ; gra il lon n er ,  pr end re  une o d eu r  ou  u n  goût  de 
grai l lon .

G ra is s e t et G re s s e t — s. m. — G ren ou i l l e  ver te  et, géné ra le 
men t  pet i te g renou i l l e  q u ’on ren co n t r e  pa r t i cu l i è rement  d an s  les 
sols  gras,  h um id e s .  « Les G ressets  » l ieu di t  de B r y - s u r M a r n e .

G ra n t  p o u r  G ra n d  —  adj.  —  Ex.  : De la g r a n t ’he rb e ;  une  
g ran te  fille. —  U n e  po r t e  cha r re t i è re  se dit  : une g ran  por te .

G rasse —  adj.  — T e r r e  grasse,  glaise.  G ra isser  : r en dr e  gras.  
Ex .  : La p luie  a graissé la terre et en r end  le t r avai l  difficile.

G ra t te -c u l — s.  m. —  F ru i t  du  ros ie r  et su r to u t  de l’ég la n 
t ier,  d u  ros ier  sauvage.

G re n è  — adj .  — Se dit  p o u r  g r enu ,  de g ra i ne .
G r i g n e r — anc.  v. — G rig n e r  des d e n t s ;  m ê m e  que  g r in ce r ,  

faire du  b r u i t  en f ro t t an t  les dent s  pa r  un m o u v e m e n t  convul si f .  
G rig n o ter  s’app l iq ue  à ro ng er .  G rign o t,  celui  qui  g r igno te  ; 
sobr iquet .

G r i l l o t — s. m.  — De gri l ler .  Ri l lons .  Rés idu  g r en u  résu l t an t  
de la fonte de la p an n e  de p or c  lors  de la confect ion du  sa in 
doux .  Mêlés  avec la pâte de f r o m e n t  dressée en fo rme  de galet te 
et cui ts  au  four,  les gr i l lot s  c o m po sa i en t  une  pât isserie peu 
raffinée.  N a r q u o i s e m e n t ,  le grési l  étai t  appelé g r i l lo t .  Ex.  : Il 
t o m b e  des gri l lots .  Les  gr i l lot s ac co m p ag n e n t  les g iboulées  
v ena n t  de ga la rg n e ,
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G r ô le r — G r o û le r  — v.  — De gr i l ler .  E x p o se r  au feu. G rô le r  
u n  porc,  u n e  volai l le p o u r  en faire d ispa ra î t r e  les soies ou  le 
duvet .  U n  fruit  est grôlé q u a n d  il est saisi  pa r  le feu sans être 
cuit .

G rô m e lo t  — s. m. — P o u r  g ru mel o t ,  d i m i n u t i f  de g r u m e a u  ; 
d u  lat.  g r u m e llu m .  P a r t i c u le  d ’une ma t i è re  caillée ou  ma l  
dé layée .  Ex.  : Ce tte  pâte con t i en t  des g r ômelo t s .

G ro m m e le r  — v. — G r o n d e r  s o u r d e m e n t .  P l a in te  ou  menace 
expr imée  à voix basse.

G ro u a is , G ro u in , G ro u e tte ,  G r o u x ,  G ro es , G ro s , e tc . . .  — 
D é n o m i n a t i o n s  d iverses  et de m ê m e  or igine  app l iquées  à des 
t e r ra ins  p ie r reux ,  lesquel les  ont  servi  à dés igner  un  n o m b r e  
cons idé rab le  de t e rro i r s  champ ê t res .  Se r a p p o r te n t  à g ru a u ,  
r ecoupe ,  far ine g ross i ère ,  en s o m m e  te r ra in  g ross i e r  ; gal lois  : 
g r u a l  ; b re ton  : g ro ê l  ; et à g r a v ie r  : gai 1. g r u t .

C h a q u e  na t u re  de t e r re  por te ,  au po in t  de vue cul tu ra l ,  une  
d é n o m i n a t i o n  du  cru.  O n  appel le  cra y o n  un  tu f  c rayeux ,  une  
terre où  la craie  d o m in e  ; m e rd e v ia u x ,  un te r ra in  très a rgi l eux ; 
so rr iè re ,  un  te r ra in  d ’h u m u s  (voir  ce mot) .  Gén é ra le m en t ,  les 
te rres  se pa r t agen t  en deux  ca tégorie s  : les te rre s  fo r te s  à c o m 
posi t ion argi l euse  et ma rn e us e ,  les glaises,  les me rde v ia ux  et, 
quelquefo is ,  les g r oue t t e s  ; les te r re s  légères , c r a yon ,  so r r i è re  
et sablon.

G r o u i l le r  — v. — P r o b a b l e m e n t  de c r o u le r .  Hâte r ,  ou  se 
hâter .  R o u l e m e n t  inte st inal .  F o u r m i l l e m e n t .  O n  dit  c rou le r  des 
noix p o u r  abat t r e  des no ix  avec la gaule.  O n  a dit c ro lle r  p o u r  
t r em ble r  au x m e s.

G u e rd o n n e r  — v. —• R é co m p en se r ,  d o n n e r .  G u e rd o n n e u x  
est celui  qui  gu e r d o n n e .

G u e r m e n te r  — v. —  Sanglote r .  Cel t .  b re ton  g a r m , cri. 
L am en ta t i o n .

G u e u le -b é e  — s. f. — Voir  bach ou e .
G u ig n e r  —  v. —  Surve i l le r .  Re ga rd e r  a t t en t i vem ent  sans en 

avoi r  l’air.  Peut -êt r e  du  cel t ique g w e n ,  b l a n ch e u r ,  clar té avec le 
sens vo ir  c l a i r .

G u il lé e  — s. f. — Averse  de cour te  durée  a r r iva n t  s o u d a in e 
me nt  et se t e r m i n a n t  de même .

G u il lo t  —  s.  m.  — L o m b r i c ,  ver  de terre.  De gui l l e,  m ê m e 
o r ig ine  que  angu i l le .

G u in a u d e r  —  v. —  T ra în e r .  Me nd ie r .  Sans  dou te  p o u r  g u e-  
n a u d e r , de gueux ,  g u e n a ud .  O n  dit  aussi  q uém a n d er.

G u in g o is  (ê tre  de, a lle r  de). —  Mauva i s  a p l o m b  ; de t ravers .
G u in g u e n a u d e  —  s. f. — Ch o se  insignif i ante ,  c h i q u en a u d e ,  

r i en .
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H a c o t  — s . m.  — S ou ch e  d ’un a rb r e  t r anc hé  à la hach e  ou 
t ro nço n  d ’une  b r an c h e  aba t tue  r es t an t  ad h é r en t  à l’arbre.  Le 
sens  d o n n e  ac co teme nt ,  ce pe nd a n t  l’a sp i ra t ion  nécessi te la p ré 
sence de l’ini t iale h.

H a g u e  — s. f. —  Limi t a t i on ,  haie,  c lôture ,  bas-la t .  haga, 
haie.  Se r e t rouve  dans  le verbe é l aguer ,  d o n t  la s ignif icat ion 
p r emiè re  s’ap p l iqu e  au dressage d ’une haie par  l’en lève men t  des 
b r anc hes  longues .  T e r m e  de ca rr ie rs  dés ign an t  u n e  murai l le  
dressée en p ierres  sèches dans  une  galer ie  de ca r r i è re  p o u r  s o u 
t en i r  le ciel ou  p o u r  con t en i r  les te rres  de b ou r ra ge  des vides  de 
l’exploi ta t ion .

H a r c e r  — v. — T o u r m e n t e r ,  pe ine r .  Ex.  : J e  n ’en pu is  plus,  
j’ai t rop  ha rc é  a u j o u r d ’hui .  H a rc e le r ,  lequel  s’est di t  harce  en 
vieux f rançais.  A rçon ner ,  po ur su iv re  ( f igurément  avec u n  bâton) 
(voir  ce mot) .  A rço n ,  pièce de bois  faisant  par t i e d ’u n e  selle.  
H a r t , l ien de bois,  grosse  b r anche .  H arasse ,  bouc l ie r  de boi s .  
H e r s e , ou t i l  agr icole en fo rme  de g r and e  harasse  (et qui  se p r o 
no nça i t  ici harce) laquel l e  était  m u n ie  de dent s  qui ,  aut refoi s,  
é t aient  tou jours  en bois,  son t  des mots  qui  déc ou le n t  de la 
m ê m e  source ,  le bois  façonné.

H a r t  a d o n n é  a r te r ,  p r o n o n c ia t i o n  locale et p i carde de a r r ê 
ter,  m a in te n i r  avec un  l ien de boi s;  m a r q u e  l’o r ig ine  de ce der 
nier  mot  et du  lat in res ta re ,  le m ê m e  que reteni r .  Ici on  di t  : 
artiens-le  p o u r  : ret i ens- le .

H a r g n e  ou  A r g n e  — s. f. — Gibou lée .  Averse  a b o n d a n te  et 
froide,  cha rg ée  de grêle ou  de grési l  et ve na n t  de ga l a rgne .  
A r g n e  se r a p p r o c h e  de h a r gn e u x  dans  le sens de mauva ise  
h u m e u r  et de querel le .  Gai  se dit  p o u r  val,  val lée.  Ga largne ,  
d i r ec t ion  N o r d - O u e s t ,  p o u r ra i t  do nc  signifier  la vallée ha?'- 
gneuse,  de la  m ê m e  façon q u ’ici on  d é n o m m e  le S u d - O u e s t ,  le 
T rou  à l'eau  et de Bagneux  : la Vallée au x  Loups.

H a r ia .  — E n n u i ,  cha gr in ,  to u r m e n t .  Ex.  : Qu e l  ha r ia .  A 
r ap p r o c h e r  de harcer ,  h a r ç o n n e r ,  hargne ,  et des m o ts  suivan t s  : 
h a r i c a n d e r  et ha r i c and ie r .

H a r ic a n d e r  —  v . — T ra v a i l l e r  sans m é th o d e  et p o u r  un  
ré su l t a t  m e sq u in  ou  ince r t a i n .

H a r i c a n d i e r  -  s. m.  -  Ce lu i  qui  ha r i c and e ,  qui  n ’avance 
pas dans  son travail  faute de r es sources ,  ou  par  ign orance  ou 
p a r e s s e . Les t e rmes  ha r i c an d e r  et ha r i c and ie r  sont  très em plo yés  
pa r m i  la p o pu la t io n  agr icole de la ban l i eue  de Pa r is  ainsi ,  du 
reste,  que  dans  p lu s ieu r s  r égions  p rov incial es .  Tou te fo i s ,  nos  
l e x icog raphe s  le passen t  sous  si lence.  Li t t ré et L a ro uss e  d o n n e n t  
h ar ico ter  et h arico t ier  avec le mê m e sens,  ma is  ces express ions ,  
b e a u co up  p lus  r a r e m e n t  employées ,  ne sont  que des dé f o r m a



GLOSSAIRE DE LA BANLIEUE SUD DE PARIS

t i ons  des p rem ie r s  t e rmes .  El les  on t  pa ru  plus  f ac i l emen t  exp l i 
cables,  ce qui  les a fait ad m e t t r e .  E n  effet, au lieu de h a r i c an -  
dier ,  on  a appelé ha r i c o t i e r  le cul t iva teu r  qui  ne dispose que  de 
pet i tes su rfaces et ne peut  se livrer  à la g r and e  cu l tu re  de plaine,  
plus  r ém u n é ra t r i c e  que celle des l é gu mineuses .  N o s  vieux mots  
h a r i c an d e r  et h a r i c an d i e r  sont  v r a i se mb la b le me nt  apparen tés  
aux t e rmes  p récéden t s  d o n t  le radical  est har.

D ’au t re  par t ,  les pen tes  infert i les,  ar ides,  où  po in ten t  les 
roches,  sont  appelées  des la rr is  ou  la r is , en basse lat ini té la r r i-  
c ium , mot  i n c o n n u  de la p lu pa r t  des lex icographes ,  bien q u ’il 
soi t  celui d ’une foule de l ieux dits : Dans  le d é p a r t e m e n t  de la 
Seine : « Les Lar r i s  », à Fo n t en a y- so u s - B oi s  et à E p i n a y ;  
« Les  G r a n d s  Lar r is  », « Le Bas des Lar r is  » à C h a m p ig n y ,  
qui  ne s’app l i qu en t  pas à la r ix ,  n o m  scient if ique du genre  
mélèze.  H a r ic a n d e r  pou r ra i t  êt re : œ u v r e r  dans  un te r ra in  
ar ide ,  par  co n s éq u e n t  sans  bea u co up  de r ésul t ats .

H a rn a is  à p ie r r e s  — P ar  ex tens ion,  on a appe lé  ainsi  l’e n 
semble  des chevaux  h a r n a c h é s  p o u r  t i rer  les lou rdes  « voies » 
de pierres  des ca rr iè res .

H a r p e r  — v. — Saisi r ,  e m p o ig n e r  v io le m m e nt  un adversai re.  
S e  h a rp e r , se bat tre.  T e r m e s  em plo yés  par  S ca r ro n  dans  « Le 
R o m a n  C o m i q u e  ». De h a rp e , croc ,  ha r p o n .

H a s a rd  (o ’es t b ie a  d ’)- — Lo cu t i o n  p o u r  : Il est  bien h a s a r 
deux  q u e . . .

H e r m e l a n d  (S a i n t ) .  — Vocable de la paroi sse de Bagn eux  
d on t  le n o m  s’est mué  en Arbo l l an t ,  E u r b l a n c ,  A rb l a n c  et 
H e r b l a n d ,  sous  lequel  il a servi de pa t ro n y m e  à des hab i t an t s  de 
cette local i té.

H e u r e r  — v. — O r d o n n e r  un t r a i t em e n t  réglé d ’he u re  en 
h eu r e  ou  bien  : Se n té d ic a me n te r  à ce r t aines heure s

H ie r  a u  s o ir . — P o u r  h ier  soir .  Exp ress ion  a rc ha ïque .  On 
disai t  aussi  le sam edi  au soir .  Ex.  : « Le samedi  au soir ,  faut  
( tombe)  la semaine  ».

H o q u e r  — v. — P o u r  c h o q u e r  et p o u r  lo q u e te r .  Vo ir  o q u e r , 
oquetonner, etc. . .

H o t to n  - s. m . Gra in  r es t ant  dans  son enve loppe ap rès  le 
bat tage d ’une  céréale q u e l c o n q u e .  De hot te ,  hu t t e .

H o u e  — s. f. — P u i s sa n t  out i l  de l a b o u r  em pl oy é  dans  la 
pet i te cu l t u r e  et pe r m e t t a n t  des t r avaux  var ié s.  La  houe  de la 
ban l i eue  de P a r i s  n ’est pas celle du  reste de la F r a n c e .  Son  
m a n c h e  m es u re  c i nq u an te  cen t imè t res  au p lu s ;  il en t re  dans  
une forte doui l l e  qui  se p o u r su i t  à ang le  d roi t  par  r ap p o r t  au 
m a nc he  en fer équ ar r i  de vingt  ce n t im è t res  de l o n g u e u r  env i ron  
avan t  de s’a t t ache r  à u n e  l ame pui s san te ,  à peu p rès  paral lèl e
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avec le m a n c h e  de l ’out i l  et m e su ra n t  env i ron  t rente-cinq cen t i 
mè t res  de lo ng u e ur  su r  env i ron  vingt  de l a rgeur .  Cel le-ci  est la 
ho ue  plate.  L a  h o u e  est f our ch ue  q u a n d  la l ame est divisée en 
deux,  t rois  ou  qua t re  dent s .  La h o u e  fo urc hue  anc ie nne  n ’avait  
que  deux dent s  t rès  larges.

O n  se sert  de la ho ue  : i° po ur  des l a bou rs  dits « ha u t-le -p ied  » 
dans  les p lan ta t ions  et dans  les v ignes .  Ces l a bou rs  son t  su p er 
ficiels;  ils se font  en avan çan t  ét la te rre  enlevée pa r  ch aq ue  
co up  de ho u e  p rend  la place où  reposa ien t  les pieds q u ’on lève 
a l t e rna t ive me nt  au m o m e n t  où l’on  jette la ter re ; 2° p o u r  des

Houe fourchue.

l a bo urs  dits de « ra y o n n a g e  » où,  ayan t  un  pied dans  u n e  jauge 
de la l a rgeur  de la ho u e ,  le l a bo u re u r  t r ace des si l lons,  des 
r ayon s  en al lant  à r ecu lons  et en jetant  la t er re  à t o u r  de rôle 
d ’une raie su r  l’aut re ,  a b s o l u m e n t  c o m m e  pa r  u n  l a bo u r  de 
c h a r r u e ;  3° po u r  des l abours  o rd i na i re s  ou bien  de « d é fo n ça g e  » 
t rès p r o fo nds  p e r m e t t a n t  d ’effectuer  des p lan ta t ions .  D an s  ce 
cas,  le l a b o u r e u r  ayant  ou ve r t  une jauge l a bou re  le t e r ra in  face 
à la t er re  à r e t o u r n e r  en ayan t  un  pied dans  une  jauge de 
soixante-dix à qua t re -v ing ts  cen t imè t res  et l’au t re  dans  celle 
q u ’il ouvr e  par  son  l a be u r .  Il jette la terre ent re  ses jambes .

A u c u n  des  d e s s in s  de  h o u e s  p r é s e n t é s  p a r  le D i c t i o n n a i r e  
L a r o u s s e  ne s ’a c c o r d e  avec  n o t r e  h o u e  b a n l i e u s a r d e  q u i  p e r m e t  
u n  t r av a i l  raf f iné,  c a r  le p i é t i n e m e n t  est  à f o n d  de  j auge .
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O n  tenai t  la h ou e  à deux  ma in s  : cel le de d ro i te  près de la 
doui l l e  et celle de gauc he  à l’aut re  ex t rémi té  du  m a n ch e .

Les appr en t i s  l a b o u re u rs  deva ien t  ap p r e n d r e  l’ar t  de r e t ou r 
ner  la ho u é e  de terre par  un  coup  de poigne t  soit  à droi te  soit  à 
gauche,  afin que les he rbes  soient  r e t ournées  à fond de jauge ; 
celui  qui  l eur  app re na i t  le mé t i e r  en profi tai t  p o u r  l eur  lance r  
une hou ée  de terre à la tête : c’étai t  le bap t ême  de l ’ap pr en t i .

H u c h e  -  s. f. — Coffre m o n té  su r  qu a t re  pieds dans  lequel  
on pét r i t  le pain.  P o u r  l’é tymolog ie ,  vo ir  jo u q u e r .

H u r lu p o ix  -  n. p. — H a b i t a n t  du  H ur e p o ix ,  du  Pays  de la 
H ure ,  lequel  s’é t enda i t  aut re foi s  de la rive gauc he  de la Seine ,  
de Par i s  à Mon te rea u ,  ju s q u ’au Gâ t ina is  au Sud ,  au  pays C h a r -  
t r ain  et au  Ma nto i s  à l 'Ouest .  Bien qu e  no tre  r ég ion  scéénne 
et b ag ne u s i e n ne ,  de M e u d o n  à A blo n ,  P a r i s  r ive ga uc he  y c o m 
pris,  ait ap p a r t e n u  au H ur e p o ix ,  les hab i t an t s  se r é p a n d a ie n t  en 
mo q ue r i e s  sur  les gens  d u  Sud  de ce pagus  q u ’ils appe la ien t  
H u r lu p o ix  et mê m e H o m m e s des bois. O n  disai t  aut refoi s  que 
dans  le H u r e p o i x  les gens « po r to ien t  leurs  cheveux  d ro ic t s  et 
hér issez c o m m e  poi ls  de sang l i er  », d ’où  l’ancien  f rançais  
h u re p é  et h u rlu p é , hérissé,  ébouriffé.

H u r e p o i x  est p r o b a b le m e n t  d ’o r ig ine  gau lo ise .  A cette épo qu e  
le sangl ie r  fut une  ense igne de p r éd i l ec t ion .

I s s i r  — v. -  Sor t i r  « N u l s  ne peut  issir  ne en t r e r  » (Mar ie  de 
F ra nc e ,  t. i , p. 66).

J a b o t e r  — v. - Pa r l e r  a b o n d a m m e n t  p o u r  ne r ien d i re .  De 
jabot  p a r  g a ve , gav ion ,  gosier .  J ’ai r en c on t r é  l’express ion : li 
ja b o ta i  (pour  : il jabotai t )  dans  le p rocès -ve rba l  d ’un  t émoig nag e  
devan t  la just i ce  de S t - J ean -d e -L a t ran  au P e t i t -M o n t ro u g e .  Le 
b o u r g u i g n o n  a : ja b o ta i p o u r  jabot .  E n  a rgo t  par i s i en ,  bava r 
de r  se d i t ja s p in e r .

Javelle  —  S f. — i° Pe t i t e  bot te  de sa rm e n t s  q u ’on  as su 
jetti t  d an s  la cuve au m o ye n  d ’une p ie rre à l ’en t rée  de la c a n 
nel le,  p o u r  t am ise r  les pépins .  2° Brassée de céréale f auchée  et 
qui  n ’a pas  enc ore  été l iée en b o t t e ;  o r d in a i r e m e n t  on  fait une 
bot te avec deux javelles.

Javotte  —  s. f. — P e r s o n n e  d ’un  bavardage  ins ip ide .  De 
jabot ,  pa r  g a ve , gos ie r .

Jacasser —  v. — Bavarde r  i n s u p p o r ta b le m e n t .  De agace  
ou agasse , u n  des n o m s  de la pie .  O n  di t  aussi  d ’une  pe r so n n e  
qui  bavarde  b e a u c o u p  : « C ’est un e  vraie pie. »

Jeu d’eau —  P ro n o n c ia t io n  vicieuse de jet d ’eau.
Jouquer —  Ouquer —  Hucher —  v. —- Ces mots  po u r  

ju c h e r . Un  o iseau  est jo u q u é , o u q u é  ou  huché  dans  les b r a n 
ches.  Ê t r e  huché  su r  ses a rg o ts , c’est se d resse r  c o m m e  un  coq.
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La  chu t e  de l’ini t iale /  devant  les voyel les  n ’est, pas exc ep t ion
nel le dans  le l angage bagneus ien .  El le se r e t rouv e  da ns  oncher  
p o u r  jo nc her  et onchère  p o u r  j onch ère  (voir  ces mots ) .  O n  ne 
c onn a î t  pas  l’o r ig ine  du m ot  ju ch er. Li t t ré  cite les express ions  
de différents dialectes  c o r r e s p o n d a n t  à ce vocable  : W a l l o n ,  
jo u k i  ; N a m u r o i s ,  jo k e r  ; Berry,  g u ch e r  et g u e u c h e r ;  N o r m a n d ,  
h u ch e r  et h u c h ie r , et  en picard,  jo u k o ir  p o u r  ju c h o ir .  Jo u q u o ir  
n o u s  appa r t i en t  a u s s i . Or ,  ju c h e r  peut  a i sém ent  se r a p p r o c h e r  
de h o ch e r , h o ch e t, loquet (vo ir  le verbe bagn eus ien  ocquetonner), 
et de tou te  u ne  série d ’express ions  semblab les  m a r q u a n t  une 
s i tua t ion  inst able et b r an la n t e  ana logue  à celle des o i seaux  dans  
les b r an c h es  et, g éné ra l em ent ,  à celle des  aut res  a n i m a u x  
perchés .

La fo rm e  bagn eus ien  ne oucher, h u ch e r ,  et les fo rmes  n o r 
m a n d e s  h u ch er  et h u ch ier , do nn ée s  p a r  Li t t ré  p o u r  le mot  
ju c h e r  me pe rm et t e n t  de f o u rn i r  l’expl ica t ion é t y m ol o g i qu e  de 
la huche, ce meu b le  dans  lequel  on pét r i t  le pain et qui  est si 
r ép a n d u  dans  nos  c a m pa g n es  q u ’il n ’y a pas de m a i s on s  où  il 
n ’y en ait encore  u n e  ou  p lusieur s

O n  sait  q u ’aut refoi s  l’a m e u b le m e n t  des palais  c o m m e  celui  
des ch a u m iè re s  cons is t a i t  u n i q u e m e n t  en coffres plus  ou mo in s  
précieux que l’on rangeai t  à t er re ,  le long  des m u r s .  La huche  
a con s t i tué  u n  p rogrès  su r  cet a m e u b l e m e n t  p r imi t i f .  Q u ’est-ce 
q u ’une  h u ch e ,  en effet, s inon  un coffre qu i  ne diffère des aut res  
q u ’en ce sens q u ’il est ju c h é , h u ch é  su r  qu a t re  pieds,  afin de 
m e t t r e  la pâte à t r avai l ler  p lus  f ac i l ement  à por tée  de l’effort? 
Voir  : O uche.

J u b é t i e i i .  —  Mot  emplo yé  adj1 ou s u b s 1. So urno i s ,  
t r o m p e u r ,  êt re faux,  hypo cr i t e .  Vieux  sobr ique t  bagneusien .  
Pa ra î t  en r a p p o r t  lo in tain  avec le latin ju b e re ,  o r d o n n e r .  P eu t -  
êt re y a-t-il là une  express ion  péjorat ive app l iqu ée  au  t e rme 
dévot  et relat ive au jubé des égl ises?

Jubétienner —  v. — T r o m p e r  pa r  le m o ye n  de ma n iè res  
cau te leuses  et h y p oc r i t e s .

Laire OU Lère — S. m. Léro t ,  loir.  L e r  en N o r m a n 
d ie .  Rabela is  écr i t  g lir o n .

Lairer —  v. — P o u r  l a i sse r .  F o r m e  a rc h a ï q u e  très fré
q uen te  dans  le l angage  pop u la i r e  et qu i  s’est conservée  ju s q u ’à 
nos  jour s  da n s  les r o nd es  en fant ines  : C o m p è r e  Gui l l e r i ,  T e  
la ira s- tu m o u r i ?  Les l aur i er s  so n t  coupés .  La  belle que  voi là ,  
la la ir o n s -n ous da ns e r ?  e t c . ..

L ais —  s. m.  -  G las ,  de giais:,. on  a dit  giais au xviL s. 
T i n t e m e n t  lent  et l u gub re  d ’une  c loche  a n n o n ç a n t  un  décès ;  
à Bagneux  on  t int e au t an t  de co up s  que le décédé a d ’années  et
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après  on  son ne  une  volée.  Ne paraî t  pas r é su l t e r  d u  ve rbe la isser. 
C o m m e  p o u r  g la p ir  et éclat,  ce m ot  me semble  êt re u ne  o n o m a 
topé e ;  op i n ion  que les c o m p ar a i s on s  qui  ont  été faites avec les 
l angues  é t r angères  pa ra i ssent  conf irmer .  E n  patois  b o u r g u ig n o n  
et p rovençal ,  o n  dit  c la s. C las  est le radical  du  lat in c la ss ic u m , 
signal  de t r ompe t t e ,  par  co n s éq u e n t  s igna l  b r uy an t ,  déc ou la n t  
de la m ê m e  source .

L aiteron — G laiteron — G lateron — Laceron — 
Lateron —  s. m.  — et Serolle —  s. f. — H e r b e s  lactes
centes  de la f amil le des com po sée s ,  r eche rchées  par  les é l eveurs  
de lapins .

Lac (p ro n on ce r  Iâ). — De lacet  p r o ba b l e m en t .  R e n o u é e  à 
tiges r amp an tes .  H er b e  appelée  aussi  tra în a sse  (à Orly ,  on  dit  
lar) ; en b re ton  : la s , lacet.

L andaille  —  S. f .  — T e r m e  co m po sé  su r  le m o t  lent.  
P e r so n n e  sans  énergie.

Lan daine —  L antaine —  Lanterne —  s.  f. Mê m e 
sens et m ê m e  o r ig ine  que  landa ille .

Langrogne —  s. m.  — P e r s o n n a g e  lent  et  g r o g n o n .
L anterner — V.  — A g i r  l e n t e m e n t ;  a t t e n d r e  l o n g u e m e n t  : 

fa i re  l a n t e r n e r .
L anternier —  s. m.  — P er so n n ag e  i r ré so lu  ; l a m b in  en 

act ions  ou  en paroles .  Le m o t  n ’a a u c u n  ra p p o r t  avec l a n te rn e  : 
ustensi le  d ’écla i rage.  Les n o m b r e u s e s  co m p o s i t i o n s  faites su r  
len t m a r q u e n t  la r ép r oba t i on  du  m a n q u e  d ’activi té cons idé ré ,  
parfois  à tor t ,  c o m m e  signe de paresse.

Large —  (ne  pa s  en  m en e r ) .  — A v o i r  p e u r .
L a r m i l l o n  — s. m.  — Gorgé e  de l iqu ide .  G oû t e .  De gou t t e  

par  la rme.
Lavou —  P o u r  où.  — O n  di t  : làvous que tu vas, ou  : 

làhousque  tu vas ?, p o u r  : O ù  vas-tu ?
Lèche —  s.  f .  Plaque t t e .  T a r t i n e  mince ,  lichette . La  

te rre  gelée s’enlève à la p ioche  par  lèches p lus  ou  m o in s  
épaisses.

Lène —  s. f .  — N o m  rég ional  de la niel le des blés aux 
jolies f leurs sol i tai res  rose v io lacé ;  cette plante est nuis ible.

L évier —  s. m.  —  P o u r  évier  avec ag g l u t i na t io n  de l’a r 
ticle.

L icher —  V .  — P o u r  l écher ,  et lic h e u r , s. m . ,  p o u r  
l ècheur .

Loche —  s. f. — N o m  de la pet i te l imace grise ( l imax  
agrest is)  laquel l e est g rasse et mol l e.

Locher —  V. — B r a n l e r  (voir oquer ) .  U n e  den t  loche q u a n d
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elle est près de to m b e r  ; il en est  de m ê m e  d ’un f e r a u  pied d ’un 
cheval .  H o c h e r  se dit  aussi  dans  le mê m e sens.  Diez m e n t i o n n e  
le m oy en  h au t  a l l em and  liicke, b r an lan t .

Loger —  v. — Ex p res s io n  en fan t ine  p o u r  i n d iq u e r  q u ’un 
objet  a été lancé dans  un  en dr o i t  di f f ici lement  accessible où  il 
est resté.

L oilgis —  s. m.  -  Mot  à r a p p r o c h e r  de la n d a ille  p o u r  le 
sens  et co m p o sé  su r  long.  Ce lui  qui  n ’en finit pas de t e rm in er  
un t r a v a i l .

Lorgnier —  s. m. — O u v e r tu r e  ménagée  p o u r  r ega rde r ,  
l o r g n e r .

L oriot —  s. m. — Co m pè re - lo r i o t .  O rg e le t ;  fu ronc le  en 
fo rme  de g ra in  d ’o rge se déve lop pa n t  au bord  de la paup iè re .  
P ro po s i t i on  : de orée ,  latin ora , bo rd ,  avec agg lu t in a t io n  de 
l’ar t i cle .

L uizet et L iseré —  s. m.  — P o u r  l iseron,  de lis, l isière,  
he rb e  convo iv u lac ée  à jolies c loche tte s  po u ss a n t  de p référence 
à la l isière des c h a m p s  où  ses r ac ines  s o n t  m o in s  f aci lement  
dé t ru i t e s .  O n  d is t ingue  le petit  l iseron des  c h a m p s  du  g rand  
l i seron des haies  et des t e r ra ins  h u m id e s  ou abr i tés.

Luizerne —  s. f. —  P o u r  luzerne.  P lan te  l égumineuse  
papi l lonnacée .  Angl .  lucern . O r i g in e  i n c o n n u e  é t y m o lo g iq ue 
m e n t ;  toutefois ,  la luze rne  é t an t  usée co n t in u e l l e m en t  par  des 
co upe s  f r équentes ,  on p ou r ra i t  t r o u v e r  dans  user  le sens  o r i 
ginel  du mot .

L unette —  s. f. — P u i t s  d ’accès dans  les ca r r iè res  ou dans  
les ch a m p ig n o n n i è r e s ,  s e rvan t  aussi  à l’aé rat ion .  L ieu dit  « les 
L u n e t t e s  » à P les s i s - P iq ue t .

L urette —  S.  f. — S’emplo ie  dans  l’express ion  bel le luret te.  
Ex.  : Il y a bel le luret te  que ce fait est  passé;  soit  il y a lo n g 
temps .  L u re tte  (voir  à l’ure l ’ure)  vient  de Y u se tte , de user ,  pour  
d i r e  les choses  on t  eu le t e mp s  de s’use r ,  ou  il y a long te mp s  
que  c ’est usé.  Il est possible que  le mot  lu ro n , d on t  on  déclare 
l ’o r ig ine  in c o n n u e ,  p rocède du  m ê m e  o r d r e  d ’idée.  L u r e tte  est 
aussi  l’amie  du  lu ro n . Re fra in  de c h a n s o n  : E n te n d s - tu  le 
c o u c o u  ma  luret t e ?

M agnoter —  V. — A t t o u c h e m e n ts  répétés.  M a ni em en t .  
Ex.  : Évi tez  de m a g n o te r  ces fruits.

M al —  ( tomber  du Hau t ) .  — Éta t  de crise épi l ep t ique.  Mal 
(se t rouver ) .  — L o c u t io n  s ’a p p l iq u a n t  à un  malai se,  à un  éva
n o u i s s e m e n t  ou  à u n e  menace  d ’éva nou i s s em en t .

M aladie. —  E x c l am a t i o n  plaint ive.
M alfra —  de mal  fera et M alfrassie. —  M a l/r a , s. m. 

— O u v r i e r  p lâ tr ier .  Les ind us t r i e l s  p lâ tr ier s  n ’éta i en t  pas
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difficiles dans  le choix du pe r s on n e l  em p lo y é  à la f abr i ca t ion  
et à la ma n ip u l a t io n  du plâtre.  Celui-ci ,  t rès ins t able ,  s écli
psant  et r epa ra i s s an t  b r u s q u e m e n t  après  des absences de p l u 
s ieurs  années ,  étai t  r ec ru té  au h as a rd  et on y r en co n t r a i t  t outes  
sor tes  de déchet s  soc iaux.  Un  mal f ra  ; So br iq ue t  bag neus ien .  
Les  ou vr ie r s  du  fond,  les ca r r i e r s  ex t rac teu r s  du gypse,  é t ai ent  
d ’une ca tégor ie  p lus  r e l evée ;  les car r i e r s  de p ie rre dure,  p ie rre 
à bât ir ,  é t aient  énc ore  plus  es t imés.  La m a l/ra s s ie  était  la f abr i 
ca t ion  du plâtre.  Ex.  : Il t ravai l le dans  la malfrassie .

M alin —  adj. — Se dit  p o u r  difficile et po u r  mé cha n t ,  dans 
l’express ion  : ce n ’est pas ma l in .  C ’est,  du  reste,  le sens é t y m o 
logique de m alus, m é ch a n t .

Man-man —  Mornan —  P r o n o n c ia t io n  de m am an .
Man.ch.eri.ot —  s m.  — M a n c h e ro n  de la c h a r r u e ;  de 

ma nche .
M anigance —  s. f. — In t r i gu e  secrète mo nt ée  c o m m e  à 

la ma in.
M anigancer —  v.  — P ré p ar e r  des man igances .
Mannequin —  s. m . — T e r m e  de mé pr i s .  In d iv id u  vide 

c o m m e  u ne  m a n n e .  F l a m a n d  : m a n e k e n , pet i t  h o m m e .
M argoulette -—  S. f. — B o u c he  sale. De m a r  p o u r  m a l ou  

po ur  n o ir  et  g o u le tte  p o u r  g o u le , g u eu le . Ex. : Essuy ez-vo us  la 
margou le t t e .

M arie-M adeleine (a lle r  v o ir ) . — C o u r i r  le gu i l l edou,  
les m a uva i s  l ieux.  U n  l ieu dit  de F o n te n a y -a u x -R o s e s ,  vers 
Bagneux ,  se n o m m e  •< L a  P o r te  à M a rie -M a d e le in e  ». Il est 
s i tué en b o r d u r e  de la voie q u ’e m p r u n t a i e n t  les m e u n ie r s  p o u r  
se r end re  à Par is ,  laquel l e s’appel le  encore  V oie des M e u n ie rs  
sur  le te r r i to i re  de Bagneux .  O n  cha n ta i t  au t re fo i s  : Mar ie -  
Made le ine  s’en va t’à R o m e  p o u r  o b t e n i r  son p a r d o n ;  t i endr as -  
tu Ma r ie -Made le ine ,  t i e ndras - tu  M a r i e - M a d e l o n ?

M arieux —  s. m.  —  Mari .  Ex.  : T r o u v e r  un m a r ie u x .
M arm otte —  s. f. — Coi ffure de f emm e du  peuple  ou de 

t ravai l leuse des c h a m p s ,  cons i s t an t  en u ne  étoffe ou un  m o u 
ch o i r  dressé en fo rm e  de cape,  ou  bien nou é  sous  le m e n t o n  et 
r e t o m b a n t  en po in te  par  der r ière .  De m a rm o tte , q u a d r u p è d e  
ro n ge ur ,  pa r  m a rm o t te r .  Le m o u v e m e n t  des lèvres est caché  
pa r  la m a rm o t t e .

M égnau —  M ognau — S. m.  — C o r r u p t i o n  de mo in e au .  
Les  o r ig ina ires  de Fo n te na y -a ux -R o se s  ét ai ent  s u r n o m m é s  « les 
M ég n o ts  » en r ai son  de la grâce tou te  spéciale q u ’ils a p p o r 
t a ient  à p ro n o n c e r  ce mot ,  lequel  ils t r a îna ien t  plus  ou m o in s  
l é gè reme nt  à la p r em iè re  syl labe.  M o g n a u . T o u s  les o iseaux 
sont  des m o g n a u x  et, na t u re l l e me n t ,  il y  a des g ros  et des pet i ts
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m o g n a u x .  U n  m o gnau  est aussi  un  pe r son na ge  peu in té ressan t  
et mê m e capable  de vilaines ac t ions .  Ex .  : I r o n i q u e m e n t  : c’est 
un  beau m o g n a u  ! — vilain m o g n a u  ; ru de  m o g n a u  ; sale 
mo g n a u .

M enuse —  S.  f. — P lan t  de cognass ier ,  de paradis ,  de 
douc in,  ou de tout  aut re  p la n t  por t e  greffe, qui  est t rop  me n u  
p o u r  p ou vo i r  ê t re  greffé dans  l’anné e  de son en l ève me nt  du 
p ied -mère .

Mère gou tte  —  S. f. — Vin de sou t i r age  t iré de la cuve 
où  il a f ermen té .

M êt OU Maie —  s. f. — H u c h e  à couvercle  con te na n t  le 
pain de la fournée  et p e r m e t t a n t  le pét r i ssage de la farine.  
T a b l e  d 'u n  presso i r .  D a n s  ses d iverses  accepta t ions  ce mot  
paraî t  déc ou le r  de m e ttre , c ’est le sens.  T ou te fo i s ,  le p r o 
vençal  d o n n e  m a g  et le grec  et le la t in  m a ctra , pét r i r ,  s em ble n t  
déc ide r  en faveur  de cet te de rn iè re  é tym olo g ie .

M ilice ( t irer à la). — Se d isai t  encore  lo n g te m p s  ap rès  
1 7 8 9  p o u r  : t i rer  au  sort .

M illep attes —  s.  m .  — Mil le-pieds.  Sc o lope ndre .
M irelé —  adj .  — Étoffe,  fruit ,  feuil le,  e t c . . .  p rés en tan t  

des  taches  no m b r e u s e s  aya n t  al téré la co u le u r  pr imit ive .  R a p 
p r o ch e r  de mirai l lé ,  hé ra ld i sm e  ; de m ir a i l , mi ro i r .

M irlirot ou  M irelirot —  s.  m.  — S’em plo ie  su r to u t  
dans  l’express ion  : C ’est le di re ,  la parole ,  du  mi r l i ro t ,  laquel l e 
est apparen tée  avec les m ira m o n ts , m ira v a u x ,  e t c . . „ de m ir e r , 
vo ir .

M iserine —  s. f. -  Musa ra i gn e .  Se dit  en wal lon  : mise-  
ret te,  et en n o r m a n d  : misere t t e  et mesi ret t e.

M itan —  s. m.  — Mil ieu.  Cen tre .  Lat .  m edie tas, moit ié.
M ite —  s. f. -  Exp res s io n  en fan t ine  du  jeu de billes,  

m ite  p o u r  m ise  d e . . .
M iton —  s. m.  — A g g lo m é ra t io n  de fibres,  d ’étoffes et de 

pouss ière.  Mie de pain
M iton —  M itaine (onguent ) .  — R e m è d e  inefficace.  

Moyen  i n o p é ra n t .  Q u i  n ' es t  ni l’un ni l’aut re .
M itte ou M ite —  S. f. — Cha ss ie ,  h u m e u r  qui  se fo rme  

et durc i t  su r  le bord  de la paup iè re .  Miteux,  chass i eux,  d e m ie .
Moie —  Moye lou Laie — s. f. — Li t  t end re  dans  une  

pierre du re  q u ’on  ut i l ise p o u r  la f endre ou bousin  (voir  ce mot) 
de sur face  que  l ’on enlève au m o y e n  de l’out i l  appelé  mo y e  ou  
laie.  Ce t te  op é ra t io n  se n o m m e  m o y e r  ou la y e r .  T e r m e s  de 
car riers .

Moiron —  Moron —  s. m.  — P o u r  m o u r o n .  N o m  de 
p lus i eu r s  he rbe s  p r imu lacées  à t iges grêles.  É t y m .  impréci se .
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M ollasse ou  M ollasson —  adj. — P e r s o n n a g e  m ou  ei 
sans éne rg ie  ph y s i q ue  ou  morale .

M orcuis —  s. m.  Un  des n o m s  de la mercur i a l e  eu p h o r -  
biacée appelée aussi  foirasse o u  foi rande ,  qui  pousse  dans  les 
t e r ra ins  frais.  M o rcu is  p o u r  m ercu is , con t rac t ion  du  lat. m er-  
c u r ia lis .  La plante m o re lle , solanée,  est ainsi  appe lée en raison 
de sa c o u l e u r  noire.

Morniile —  s.  f. — Soufflet .  Bai l ler  une morni f l e .
Mort à cœur. —  Al imen t  ou boi sson t rop fade ou  t rop 

sucré .
Mouche —  s. f. -  M o u c h e  à v iande  ( luci l ie) ;  m o u c h e  à 

miel ,  (abeille).  Ex.  : Un  essaim de mo uc hes .  Voir  : C arap ie.
M oyette —- s. f. — T a s  de javelles de blé r amassées  sans 

être liées pu is  dressées  su r  l eur  base et coiffées d ’une ge rbe liée 
et placée les épis  en bas.  De l’anc.  fr. m oie, m o n c e a u .  O n  dit  
aussi  v illo tte .

Mucer ou  M usser (se). — Se ca c h e r ;  m usse, cachet te ,  
t r ou  dans  u n e  haie,  d an s  u n  b u i s s on .  Ces mots  me para i ssent  
l iés à m u ser , flâner,  et peu t -ê t re  aussi  à m use. Se ca cher  semble  
i n d i qu e r  un  état m é la n c o l i q u e  expr imé  par  le wa l lo n  m û \e r ,  
êt re tr iste,  m us', m or n e ,  t a c i t u r n e , ' e t  pa r  les patois  suisses 
m usen  et m u s  qui  on t  le m ê m e  sens.  Le rêveur  dés ire l’isole
m e n t  qui  lui  pe rm et  de recevoi r  l ’insp i ra t ion  des muses.

Mûle —  s. f. P o u r  meule.  U n e  mûle  de blé, d ’avoine,  etc. ,  
se p r o n o n c e  aussi  m û le  dans  le Berry  et en N o r m a n d i e .  Li t t ré  
p ropos e  m éta , bo rne,  qui  r é p o n d  au w a l l on  m oie  (voir  m o y e tte ) 
ma i s  m ul se t rouve avec la signi ficat ion m aison  et la meu le  
possède la fo rme  de la m a i son  pr imi t ive .

Le bas -rel ief  encas t ré  da n s  le piédestal  de la M e lp o m è n e  du 
Musée du  L o u v re  r ep résen te un  guer r i e r  gau loi s  c o m b a t t a n t  
devant  sa m a i s on  qui  est ro n d e  en fo rme  de meule.  Les cabanes  
ge r m a n iq u e s  f igurées su r  la c o l on n e  de Marc  A urè le  et aussi  
celles de p lus ieu r s  peuples  de l ’an t iqu i t é  son t  ci rculai res .  Une 
ou ve r t u re  était  a m én a g ée  au  s o m m e t  de la to i ture  p o u r  l’évacua
t ion de la fumée .  Les mots  su ivant s  : meu le ,  m ou le ,  bou les  b o u 
leau,  mo ye u ,  molet te ,  s ' ap p l i q u en t  à des fo rmes  ro n d e s ;  j ’a jou te  
m o lle t, saill ie m u sc u la i r e  de la j a mb e  qui ,  certes,  ne vient  pas 
de m ol, a insi  q u ’on l ’a p r é te n d u .

Le la t in  m oles, masse,  am on ce l l e m en t ,  tas, s ’app l iqu e  aux 
co ns t ru c t io n s  mé ga l i t h iq ue s :  mais  le d o lm e n ,  c ’est  tou j our s  la 
ma ison ,  dans  ce cas,  la d em eu r e  des mor t s  qui  est com po sé e  de 
ma té r i aux  rés is tant s  pa rce  q u ’on la veu t  durab le .  11 en résul t e 
que,  d ém o lir , c’est  p u r e m e n t  défaire la ma i son ,  c ’est l’oppos é  
de cons t ru i re .
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De ce que  les hut t e s  des pr imi t i f s  ét a i ent  d ressées  avec des 
ma té r i aux  pa rm i  lesquel s d o m i n a i e n t  ceux qui  é t aient  e m p r u n 
tés aux  a rb r es  des lorêts  il en est r ésul t é que bâton  — leque l  se 
dit  g a to n  et vaton  en N o r m a n d ie  — possède le m ê m e  radical  
que  b â tir ;  un  bât  est aussi  u ne  co n s t ru c t io n  en fo rme  de selle 
que  l’on me t  su r  le dos  des bêtes  de s o m m e.

Le préfixe d é  m a r q u e  l ’ac t ion  d ’ôter ,  de défaire .  De m ê m e  que 
dans  dé m ol i r  on le r en c on t re  dans  d éva ste r  qu i  ne signifie pas : 
r end re  vaste,  ainsi  q u ’on  l'a d i t ;  dévaste r  est  co m p o sé  de dé  
et de va ster  et ce de r n ie r  mot  p o u r  bâ tir . Dévaster ,  qui  signifie 
débâ t i r  et se r a p p r o c h e  ainsi  du  sens devasta re  q u ’on lui a d o n n é  
a p r o d u i t  l ’anc ien  f rançais  d ég a s te r  don t ,  t ou jou rs  avec le 
m ê m e  sens il est resté : dég â t. G â ter  est  u n  d i m i n u t i f  qui  a eu 
u ne  accep t ion  nouve l le  lor sque  le sens p r im i t i f  a été pe rdu .

A dé m ol i r  et à dévaster  il conv ien t  de jo indre  d é tru ire  
parce  que  dé t ru i re ,  c’est encore  défai re  la co ns t ru c t ion  du  la t in  
d e s tru e re , de  et s tr u e re ,  bât i r ,  d ’où  s t r uc tu re ,  cons t ru i r e  et 
co n s t r u c t i o n .

O n  ne peu t  n ie r  q u ’il existe des r ap po r t s  ét roi ts  ent re  les 
n o m s  app l iqués  aux  bât isses : bâ t ime n t ,  bast i l le,  mas,  ma ison i  
qu i  se dit  m ason  da ns  p lus ieu r s  patois  : ma cer i a ,  lat  : mura i l l e ,  
vas te r  de dévaster ,  gâter  de dégas te r  et celui  qu i  est ap p l iq u é  au 
c o n s t r u c te u r  qui  est le m açon  au t re fo i s  m asson . Ce de rn ie r  
t e rm e  m aço n ,  si c o u r a m m e n t  emp loyé ,  est déc la ré  d ’o r igine  
i n c o n n u e .  P o u r q u o i ?  Parce  qu e  l’on  se refuse g én ér a le me nt  à 
adm et t r e  la p e r m u t a t i o n  de la l abiale nasa le  m  avec les le t t res  
labia l es  et que l’on  n ’accepte pas,  po ur  ce moti f ,  que  m asson  
soit  d ’un rap po r t  q u e l c o n q u e  avec vaster, b a stille  ou  bâtisse.

Le lecteu r  a déjà r enc on t ré  d an s  les p ro lé go m èn es  de ce t r a
vail  la p r op os i t io n  m alassis  p o u r  assis,  s i tué dans  le val ; val 
p o u r  m al et, dans  ce l exique le m o t  b ire r  qui  est le m ê m e  que  
m ire r  et se r ap por te  à vo ir , m a l g r é  tous  les mirages .  Di r a - t -o n  : 
m eu g le m en t ou  beug lem en t, ou  bien les deux,  et ces de u x  expres 
s ions o n o m a to p é ï q u e s  qui  m o n t r e n t  ne t t em en t  l’accord  p h o n é 
t ique des let t res m  et b s eront-el les  de mise en la c i r cons tance  ?

Je reviens à no t r e  mû le .  U n e  petite m û le  étai t  un m ûlon . 
E x .  : U n  m û lo n  de fo in .

M uloter —  v.  — R e m u e r  c o n s t a m m e n t  les lèvres p en d a n t  
le s o m m e i l .  E x .  : Cet  en fant  m u lo t e ;  de m u lo t , c o m m e  m a r 
m ot te r  de m a r m o t t e  .

N abot —  s.  m .  — Pet i t  h o m m e .  Nain.  So b r iq ue t  bag neu-  
s i e n .

Naze —  s. m .  — N e z .  Se t rouve dans  naseau , qui  se dit  
na^iau , a p p l iq u é  aux  na r ine s  des an i m au x ,  pa r t i c u l i è re m e n t  du
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cheval .  Ce m o t  para î t  êt re  d ’o r igine  Scandinave et avoi r  été 
do n n é  par  les ma r ins  sor t i s  des r ég ions  no rd iq u es  aux p r o m o n 
toi res  ou  aux  caps en Ang le te r re  sous  la to rme  ness  et, en 
F rance ,  sous  la fo rme  n e \ .  Naze  est e m p lo yé  pa r  Rabelai s  dans  
le m o t  imag in é  : N a \e  de cabre, nez  de chèvre.

U ife —  adj .  — Clair ,  pur .  L iqu ide  ni fe .  Ex pr e ss i o n  de 
b r an de v in ie r  app l i qu ée  à l ' eau-de-vie so r t an t  de l’a l am bi c .  P r o 
b ab l em e n t  po u r  n ite , net ,  du la t in  n it id u s \  ang lai s  neat.

N iguedouille  —  s. m.  — Mot  fo rmé  su r  n ig a u d , sot,  
faible d ’espr i t  (Voir G odeau).

N iveler  —  v.  — F lâ n e r  en se p r o m e n a n t .  Ne r ien  faire.  
Lever  le nez en l ’a i r .

N oisif —  adj.  -  P o u r  oisif.  N o ise r ,  flâner.
Œ illeton —  s.  m.  — Rejeton so r t an t  de la souc he  ou  des 

r a c in e s  des p lantes .  De œil .  E x .  : Des œ i l l e tons  d ’a r t i cha u t s .
Oncher —  V. — P o u r  joncher .  De jonc.  Ex.  : O n c h e r  du 

foin,  de la paille.
Onchère —  s. f. — P o u r  jonchère .
Oncheur —  s. m.  — Po ur  jo n c h e u r  ; celui  q u i  o nc he .  La 

su ppr ess ion  de l ’ini t ial e j  devan t  une  voyel le est f r é quen te .  E n  
ou t r e  des mots  ci -dessus voyez o u q u er  p o u r  jo u q u e r ,  et h ucher  
p o u r  ju c h e r .  Li t t ré  di t  que  le c h a n g e m e n t  de j  en h est  b a r b a re ;  
on  le r e t rou ve  da ns  le mot  honchets, du  jeu de jonchets .

Oquer —  Oqueter — Oquetonner —  v. — Ces ex
p ress ions  on t  fat igué in u t i l e m en t  les é tymolog i s t e s  qui  les ont  
é tudiées .  E l l es  signif ient  f r a pper  à u ne  por t e  : O quer, ou  H o q u e r  
qu i  se disent  à Bagn eux  p o u r  ch o q u er) pa r  un  s imple  c h o c , 
oqueter, en r e m u a n t  p lu s ieu r s  fois le loquet, et o q u e to n n er , en 
y m e t t a n t  de l’ins i s t ance et en faisant  b e a uc ou p  de b ru i t .

Les por t es  des ch a u m iè re s  n ’é taient  pas m u n ie s  de ma r t eau x-  
h eu r to i r s  c o m m e  les châ teaux .  E l l e s  é t aient  f ermees par  un 
s imple  loque t .  In té r i e u re men t ,  q u a n d  les exigences se ign eu
riales ne s’y oppo sa ien t  pas ,  il y avai t  un  c o u r ia u , cour ra i l ,  
v e r r o u .

P a r  pol i tesse,  le v is i teur  p révena i t  les hab i t an t s  d ’une  ma i son ,  
de  son  in t e n t io n  d ’y  êt re r eçu en c h o q u a n t  ex té r i e u r e m en t  la 
por te ,  ce qui  s ' appelai t  oquer. S ’il n ob tena i t  pas de r éponse ,  il 
r em ua i t  le loque t  qui ,  en r e to m b a n t  su r  sa base,  r enda i t  à 1 in t é 
r i eu r  un  b ru i t  plus  fac i l ement  pe rcept ible,  ce faisant  il o q u e ta it, 
puis,  s’il j ugeai t  q u ’il n ’avait  pas été e n t e n d u ,  il o q u e to n n a it, 
c’est-à-dire q u ’il r em ua i t  le loque t  sans  m é na ge m en t .  Ex.  : J ai 
eu beau o q u ’tonner, il ne m ’a pas en t en du .

Oc, le r adical  de ces mots ,  est  u ne  s imple  o n o m a to p é e  du 
b r u i t  fait pa r  le loque t  en r e t o m b a n t  su r  son supp or t .  L o q u et,
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anc ien  f rança is  loc, vient  de oc pa r  agg lu t ina t ion  de l’ar t icle .  
Oc est  dans  le clo c  cloc  de la pou le  couveuse ,  verbe c lo q u e r ; il 
est dans  le b ru i t  du hoquet, cet te con t rac t ion  sp a sm o d iq u e  du 
d i a p h ra g m e ,  leque l  se di t  aussi  loquet, au ta n t  dans  la b a n 
l ieue pa r i s i enne  que  d an s  le G éne vo i s ;  verbe lo q u e te r , p o u r  
avoi r  le h o q u e t ;  il est dans  les verbes oclo tter , o q u e lo tte r , oque-  
loquer, d on n és  en va r ian te  pa r  M.  Bo u r q u e l o t  dans  le glossaire 
du pays p rovinoi s  (Bullet in de la Socié té  d ’Archéo log ie  de Seine-  
e t -M ar ne  1870).  Il ne me pa ra î t  d o n c  pas nécessai re  d ’al ler  
che rc he r ,  a i l leur s  que  dans  le son  oc, des co m p a r a i s o n s  excen
t r iques ,  cel t iques ,  la t ines  ou ge r m a n i qu es ,  po u r  l ’exp l i ca t ion  de 
ces t ermes .

H o q u e to n ,  a r c h e r  revêtu au t refoi s  du  h o q u e t o n ,  casaque ,  
paraî t  s ans  r a p p o r t  de sens avec oquetonner.

Ostiner —  V .  — O bs t ine r .  Os t in a t io n  p o u r  o b s t i na t i o n ;  en 
i t a l i en o stin a re .

Ouclie —  s. f. — Vieux m o t  pa r  leque l  on  dés ignai t  a u t r e 
fois les ha ies  épaisses qu i ,  à di s t ance ,  p rotégea ien t  les hab i t a 
t ions .  L ’espace enclos  pr i t  ensui te  le n o m  de la c lôture  et l ’on a 
appe lé  ouche  t out  j a rd in  a t t en an t  à la ma i son  ainsi  que  le parc 
où  v ivaient  les a n i m a u x  de la basse-cour  n o t a m m e n t  les porcs ,  
les c o c h on s ,  d é n o m m é s  couchons  du cen tre  b e r r i c ho n  au n o r d  
wal lon .

« L es  O u ch e s-feu -R ich a rd  » sont  ci tés à C h â te n ay  dans  un bail 
du 14 nov 1460 consen t i  par  MM .  du  Cha p i t r e  de N o t r e - D a m e - 
Il y eut  à No ge n t  s / M a r n e  un  l ieu dit  « les O uches  » 1577, et la 
ru e  a u x  O ulches  ou des j a rdins  devenue  la rue T h ie r s .  Il y a 
encore  ac tue l l e me n t  « la ru e  a u x  O ulches  » à C h a m p i g n y  
s / M arn e  « la ru e  des O ulches  » à Argenteui ls  c o m m e  il y a le 
« le coucou  » à F o n t e n a y  s /B o i s ,  « la C ouche  » à S a i n t - M a u r e t  
à S a in t - D en i s  et « la C o u c h é e  » à Bagnole t .  Vo i r  : Jo u q u e r  
ouq u er . Les volai l les se juc ha i en t  dans  les haies  appelées  ouches_

Oudri —  adj.  — Se dit  p o u r  me ur t r i ,  flétri, gâté,  dévasté .  
Ex.  : F ru i t  oud r i ,  c h a m p  o u d r i .

Ouais —  interj .  — O u i  i r o n iq u e .  Q u o i !
Ouatt —  interj .  — Dénéga t ion .  Ex pr e ss i o n  d ' ab a nd o n ,  

d ’insous iance .  Ang lai s  iv l ia t l  Q u o i  ?
Ouf —  i n t e r j . —  i° S o u la g e m en t  après  de la d o u le u r , d e  l ’o p 

p ress ion o u  à la t e rm ina i s on  d ’une besogne .  E x .  : O u f !  je r espi re  
enfin.  2°. Cr i  au  m o m e n t  d ’une d o u le u r  subi t e.  Mê m e que  aïe.

Ouin —  inte r j .  — Ex p res s io n  dub i t a t ive  et na rquo i se .  Ni  
oui  ni non .  M a r q u e  l’é t o n n e m e n t  c o m m e  la susp icion .

Pagnier —  Pagner —  s. m.  — P o u r  panier .  Be r ry  : 
p e ig n ié , p ég n é , p én ier .
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P agn otte  ou  Pagnote —  adj.  — P e r s o n n e  mol le  et sans 
caractère.  Les  t e rmes  d ’a rgo t  P a g n o t, p a g n e r ,  lit, et se p a g n o t-  
ter, se cou cher ,  t i e nnen t  au ta n t  à pa gn er  q u ’à pagno t te .

P a issa t —  s.  m.  — R a m e a u x  des pois et des fèves. De 
p a issea u , èchalas ,  r ame .

Patachon —  s. m.  -  M en er  une  vie de pa ta ch o n .  C o m p a 
ra ison  avec le pi lote de la pa tache tou jou rs  en voyage et en 
bo mb an ce .  Vie di ssolue.

Panner —  V. — Langa ge  enfan t in .  G a g n e r  ou pe rd r e  au 
jeu.  Ex.  : je l’ai p a n n e ;  je suis p an né .  S ’emplo ie  au jeu de 
bil les la b loquette . E t re  panné ,  c’est avoi r  pe r d u  toutes  ses billes.

Panufle —  S. f. — De p an ;  m o r ce au  d ’étoflfe, de toile p r i n 
c ip a le me nt  d o n t  on  s ’en t o u ra i t  le pied et qui  r empl i s sa i t  l’office 
de la chausse t t e .

Parlem ent —  s. m .  — Langage .  Act ion  de par ler .  Le 
m ê m e q u 'en ten d em en t p o u r  entendre ,  etc.  Co n v e rs a t io n  e n t e n 
due  ent re  deux vieilles paysannes .  La p remiè re  : A l'a  l 'p a r lem e n t  
d o ré , q uasi eu n 'p a ris ien n e  ; e u n ’p a r is ien n e  à g ro u  bec ! La 
seconde de r é p o n d r e :  O ui, a s 'd ép a rle . (Voi r  ce mot) .  M a th u r i n  
Ré gn ie r  dit  d e l à  mê m e man iè re  : J ’ai vécu sans  nul  pen sem en t.

Farsonne et  Parsonnière. —  s.  f. — Q u i c o n q u e ,  
h o m m e  ou  f em m e.  E x .  : E u n  bail' p a r  sonne . — T o n  amie  : ta  
p a rso n n iè re . P e r s o n n e  vient  de so n n er, pa r l e r  au tr a v e r s ; du 
m a sq u e  de théâ t re  p erso n a  em plo yé  chez  les Lat ins .

Panre —  adj .  — P o u r  pauvre .  Berry ,  p o u re , p a u re ,  de 
m ê m e  q u ’en P ica rd .  P a r  u ne  in te rve r s ion  de la de rn iè re  syl labe,  
on  a dit  aussi  : pauvère .  Ex .  : U n p a u v è r ’v ie u x  !

Pa vré ?  —  I n t e r r og a t i on  f r équen te  du  l angage régional  
p o u r  d i r e  : N ’est-ce pas vrai  ? — O n  di t  aussi  : P a  v ré  don ? 
don  p o u r  donc .

Pendim ent —  loc.  conj .  — M a rq u e  l’a t tente.  P e n d a n t .  
P e n d i m e n t  que . .  E n  a t t e nda n t  q u e . . .

Penser bien que non — Penser bien que oui —
L oc u t i on s  exc lamat ives  qu i  im p l i qu en t  la m a r q u e  du  dés i r  que  
l ’on a q u ’un fait,  q u ’une  chose ou  q u ’u n e  pe r s on n e  ar r ive ou  
n ’a rr ive  pas.

Pepa. — P ro n o n c ia t io n  de papa .
Perdriau —  s.  m .  — P o u r  p e r d r e a u .  Berry  : p e r d r ia u ,  

p a rd r ia u .
P étr io t —  s.  m .  — Sauvage on  so r t an t  de la racine de 

ce r t ains  a rb r es  qu i  se mu l t ip l i e n t  p a r c e  m o y e n .  C o m p o s i t io n  
su r  le m o t  p e t i t .  Je ne pense  pas q u ’on pui sse le r a p p r o c h e r  de 
pétron , genévr ier ,  lequel  pousse  dans  les t e rra ins  p ie r reux,  dans  
les larr is .
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Peuple —  s.  m .  — P e up l i e r .  P ica rd  : peuple.
P ierrot —  s. m .  — Mo ine au .
P iéter  -— v.  — S’ap p l iqu e  aux  p lantes  suscep t ib le s  de 

po uss e r  en p lus ieu r s  t iges pa r t a n t  du  p ied , p a r t i c u l i è rem en t  des 
céréales .  Ex.  : On  a ro u lé  ce blé p o u r  le faire piéter .

Pignocher —  V.  — M a n g e r  s a n s  a pp é t i t .  T â t e r  ses  a l i m e n t s  
en  les d iv i s a n t s  en  pe t i t s  m o r c e a u x  q u ’o n  ne  se r é s o u t  pas  à 
ava l e r ,  f i g u r é m e n t  c o m m e  avec  u n  pe ign e .

Pignouf —  s. m.  — O n  lit dans  L ar o us se  que  par  p ig n o u f  
on  en tend  o r d in a i r e m e n t  un  h o m m e  grossier ,  ma l  élevé,  goujat ,  
ou  mê me l adre et ava re  et que  c ’est le n o m  po pu la i r e  d un 
app re n t i  co r d o n n ie r .  Ce n ’est pas tou t .  N o u s  d isons  que  p ig n ou f  
est une express ion adressée  par  les hab i t an t s  des vil les à ceux 
des c a m p a g n e s  et c o n t en a n t  le sens malvei l lant  qu i  a aussi  été 
a t t r ibué  aux mots  de paysan  et de m a n a n t .  Dans  la r ég ion pa r i 
s i enne,  le p ig n o u f  est l ' hab i t an t  des ca mp ag n es ,  le t r ava i l leu r  
des cha mp s .  P o u r  les cu l t iva teur s ,  le m ot  a pe rdu  tou t  sens 
péjora t i f  p u i s q u ’ils l’ont  adop té  p o u r  se dés igner  e u x - m ê m e s .  
C ’est ainsi  que  la p ig n o u fe r ie  est deven ue  la cu l tu re  des terres .  
Ex.  : Il a i m e  mi eu x  (ou il ne veut  plus)  t ravai l ler  dans  la p ign ou-  
ferie.  — E n t r e  no u s  p ig n o u fs  on  peut  bien s’entendre ,

Le mot  est co m p o sé  de l’express ion  : E t  p i g n o u f !  t rès r é p a n 
due  aut refoi s  et que j ’ai pu en te ndr e  so r t i r  de la bo u ch e  de p l u 
s ieurs  vie i l lards .  E t  p i g n o u f !  signifiai t  : Ça  y est! Affaire t e r 
minée ,  r éuss i te ,  bon  débar ras ,  e t c . . ,  e t c . . ,  et  étai t  employé  
dans  ma in tes  c i r c o n s t a n c e s . P i se disai t  p o u r  puis.  G n o u f  étai t  
une  au gm e n ta t i o n  de o u f, i n te r jec t ion  qui  m a rq u a i t  le sou lage 
me n t ,  la sa t i sfac t ion .

Ne soyon s  pas su r p r i s  que  les cul t iva teu r s  a i en t  adop té  cette 
d é no m in a t io n .  Les mara îch e r s  ne ro ug i s sen t  pas davan tage  de 
se n o m m e r  eux-m êm es  sa ca rô ts  (sa c s-à -rô t) et les plâ t r ier s m a l

f r a t s ,  bien que  ces appe l l a t ions  co n t i e nn e n t  aussi  des aff i rma
t ions  ins u l t an te s .  L a  d ur e té  des  t emps  anc iens  imp os a i t  des 
qual i f icat i fs  inséparab les  p o u r  ce r t a ins  mé t ie r s .  O n  ne disait  
jamai s  a u t r e m e n t  que : sale pât iss ier  et q u e  vilain p e r r u q u ie r .

P illon  —  s. m.  — Br i su res  de t iges et d ’épis de céréales 
r é s u l t an t  du  bat tage.  O n  les r amass e  dans  la g range  avec un  
rat eau  et on  les lie en b o ttia u x  (voir ce mot) .

P ince-oreilles —  S . m .  -  Perce-orei l les .  Insec te  o r thop-  
t è r e d u  g r ou p e  des forficulés.

P itia u  —  s. m .  -  Boue  infecte d ’u n  pu i sa rd  ou  d ’un 
ru i sseau .  P itia u  de lapins.  O d e u r  am mo n ia ca le .

P laigneux —  s. m .  — Ce lu i  qui  se p la in t ,  p l a igna rd .
P lan te  —  s.  f. -  P la n t a t io n  nouvel l e.  J e u n e  v ignç  en t ran t
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en rapp or t .  Ce  mot  s’est app l i qu é  à n o m b r e  de n o m s  de l ieux :
« les P lan tes  » (Gennevi l le rs ,  Leva l lo i s -Pe r re t ,  Malakoff ,  Gen-  
til ly,  A n tony ,  Crétei l ) .  « Le P lant  » à S a in t - M a u r .  « Les Plant s-  
forts », à S a in t - O uen ,  « les P l a n t s - P o m m i e r s  » à Sceaux,  « les 
P l an t s  de Bo nd y  » à Noi sy - l e-Sec ,  « La  P lan te  Mara n te  » à 
I s s y - l e s -Moul ineaux ,  « La P lan te  au Page  » à N og en t - su r -  
M arne .  En f i n  « la P lan te  aux Malades  » à Vi t ry- sur -Se ine 
si tuée près  du  te r r i to i re  de T h i a i s  paraî t  avoi r  r ésul t é d ’une  
ma ladre r i e .

P l a q u i a u  ou  P l a t i a u  —  s. m.  — G o u s s e s  plates des 
l é gu m in e us es  qui  ne c o n t i e nn e n t  pas encore  de g ra ins  fo rmés  : 
Mes pois son t  en p laqu iaux .

P l u m a s  —  s. m.  — Balayet te .  P l u m e a u  é c o n o m iq u e  c o m 
posé avec l ’ext rémi té  de l’aile d ’un e  volai l le,  de l’oie p r é fé rem -  
ment .  Le pain so r t an t  d u  four  était  b rossé  so ig n e u se m e n t  avec 
un  p lum as .  Du  l at in p lu m a ,  p lum e .

P l u v i a s s e r  — P l u v i n e r  — v. -  P le uv o i r  l é gè remen t ,  
p lu ie fine.

Pogne —  s. f. — P o igne .  — P o g n a sse r  -  v. — P o u r  poi-  
gnasser .  — P o g n a rd . — s.  ni. — P o ig n ar d .  P o g n e t -  s. m.  — 
Po igne t ,  e t c . . . — P o rre a u  — s.  m .  — Po i reau.

P o i r e a u  —  s. m.  — Végé ta t ion ,  v e r r ue  des ma ins
P o r  —  prép.  — P o u r ,  d u  lat.  p ro .
P o t - e n - b o u i l l e  —  s.  f. — Cui s ine r .  Fa i re  la pot-en-  

boui l le,  soi t  me t t r e  le pot  à boui l l i r  su r  le feu.
P o t u r o n  —  s. m.  — P r o n o n c ia t io n  popu la i r e  d u  mot  po t i 

ron,  ci t rou i l le ,  d ’o r ig ine  ince r t a i ne .
P o u i l l e s  (dire des,  che rcher ) .  —  Dire des injures .  C h e r c h e r  

noise.  P o u ille  para î t  êt re une fo rme  de p o u lie ,  écu r i e  dans  
l aquel l e on loge des chevau x  (p u llu s , p u llâ ,  p u l l i tr a  (les 11 m o u i l 
lés) pou la in ,  pou l i che .  Dire des p o u ille s  était  d o n c  s’expr im er  
en langage d ’écur ie et ch e r ch e r  p o u ille  p r o vo q u er  g r oss i è rem ent  
à la façon des pa lef renie rs  ; de ces d é m o n s t r a t i o n s  b ru ta l es  est 
sor t ie  l ’express ion  : vo us  vou s  croyez  d o n c  dans  u ne  écur ie  ?

A Bagneux ,  la rue du  P u i t s -P o u i l l é ,  p lus  ta rd  : rue  du Pu i t s -  
P ou l i e  (m a in tena n t  rue Boi leau) avai t  un  pui ts  qui  a l imen ta i t  
les écur ies  de la très an c i en ne  aube rge  des F ré qu en t s  où ,  d i t -on ,  
logea H en r i  IV.  J ’a jou te  que,  n é a n m o in s ,  les poul ie s  adap tées  
aux pui t s  co ns t i t uè ren t  a n c ie n n e m e n t  un p r ogr ès  su f f i samment  
apprécié  p o u r  q u ’on ait d o n n é  le n o m  de P u i t s -P ou l i e  à la rue 
où  il s’en t r ouva i t  u n ,  mun i  de cet app are i l .

P o u i t r a t  ou  p u t r a t  —  s. m.  — Mê me que pi t i au .  L im o n  
pu t r ide ,  lat. p u tr i s , pour r i .

P o u s s i e r  —  s. m.  —  Po uss iè re .  Le rés idu  des t anner i e s
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appe lé  pouss ie r  servai t  à co nf ec t io nn er  un co m bu s t i b l e  appelé 
mot t e .  On  appe la i t  n a r q uo i s e m e n t  : pouss ie r  de mot tes ,  le tabac 
à priser .  Le cri  chan té  des m a r c h a n d s  de mot tes  étai t  bien c o m 
posé et très musica l .

Prétendu, e. — substant i f .  —  F i ancé ,  e.  P r é t e n d a n t .
Prim e-m atin. —  P re m iè re  h eu r e  du  jour .
Prindre —  v . — P re n dr e .
Profiter __ V.  —  Se déve lopper .  Cro î t r e .  Cet  en fan t  p r o 

fite.
Pruniau —  s. m.  -  F r u i t  du  p r u n ie r  sauvage.
Pupu —  s.  m.  — H u p p e .  Oiseau  de la famil le des passe 

reaux,  lequel  est crêté.  Lat in : u p upa .

m a lh o n n ê t e .  Déf orm at i on  de g u en ea u , gueux  ou  de chien

(ca n is). . .
Quémander —  V. — M e n d ie r .  D e m a n d e r  avec un e  insi s

t ance  im p o r tu n e .  -  Q u ém a n d eu x  — s. m.  et f. Ce lu i  qui  
q u é m a n d e  Le m o t  est  peu t -ê t re  une c o m po s i t i o n  de g u e u x  et 
de mend ie r .

Queues-de-rat ou  Queues de cheval. —  Prê le ,  equi -

Quri __ v. — P r o n o n c e r  Art ,  p o u r  qué r i r .  O n  disai t  aussi
al ler  q u erre  qui  est  l’anc ien  inf ini t i f  du  verbe.  A c r i po u r  
ac q u é r i r .

Q uille —  s. f. — i° Je u n e  fille. 2" Jeu  dit  de la q u ille  à 
bâ tons .  Q u ille  à M a y e u x .  M ay eux ,  type de la ca r i ca tu re  f r a n 

çaise en 183o.
Q uiller —- v. -  L an c e r  des project i les  à q u e l q u 'u n .  S e  

q u iller . Se jeter des p ie rres  ou  tous  aut res  obje ts .
R abater —  v. — Bat t r e du t a m b o u r .  O n o m a t o p é e  du son 

du  t a m b o u r ,  ra b a ta n  c o m m e  ra ta p la n . —- Les  gardes  suisses 
t enan t  au t re fo is  ga r n i s on  à B ag neu x  a l la i ent  p r en dr e  l eur  garde 
à Pa r is  en pa r t a n t  au son du  t a m b o u r .  Le sou ve n i r  en est  resté 
da ns  l’express ion : S 'e n  a lle r  en ra b a ta n t, com m e le ta m b o u r  des 
S u isse s , laquel l e est encore  em plo yée  et cons t i tue  un  jeu de 
mots  app l iq ué  aux  viei l lards  pa r  la modi f i cat ion  du  verbe ra b a 
te r  en  celui  de ra b a ttre .

Rabobiner —  V. — R é p ar e r  t ant  bien que  mal .  L a ro uss e  
do n n e  rabobe l iner ,  du  p r .  ra  et du  vieux f rançais  bobelin , bou t  
de cui r  q u ’on  me t  à un  soul i er .  R a b o b in e r  veut  dire aussi  . r ap 
p r o ch e r ,  r em et t r e  d ’accord.  De re  et bo b in e r , en s o m m e  îa t t a -
che r  le fil à la bobine .

R abouter —  V.  — P o u r  r eboute r .  Re me t t r e  à bout .  R abou-
te u x  p o u r  r eb o u te u r .

Vagabond.  In d iv idu  m a lp r o p re  et

se tum.
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H a c h é e  —  s f. — R é u n io n  des pousses  nouvel les  so r t an t  
des rac ines  ou des souch es  d ’a rb res  coupés  au ras du sol.

H acher —■ v. — M a r a u d e r ;  de a r racher .  R â c h e u x  ou euse, 
s. — m a r a u d e u r  ; r a p p r o c h e r  de croc,  qui  acc roche .  R d c h e u x , 
ad j .  — bois noueu x ,  difficile à polir ,  qu i  a r rache .  R dche , s. 
f. -  m a ra ud age .  Ex.  : Il y a eu de la r âche dans  ce c ha m p .

R acler —  V . —  Rat isser ,  n iv e le r ;  de raclet te p o u r  r a t eau .
Racoin —  s. m.  — Reco in ,  cachet te .  Pet i t  local ,  append ice  

d ’un  au t re  plus  g rand .  C a fa rg n ia u  (voir  ce mot).  Ex. : Sor t i ra s -  
tu de ton  racoin ? R aco ins  — s. m.  Au plur ie l ,  m a rq u e  l ’é t en 
due,  la p réc is ion,  la com pé tence ,  o r g u e i l l eu se m e n t  en t ière et 
absolue ,  dans  l’express ion  : L a  co n n a ître  d a n s les coins et les 
raco ins.

R afisto ler —  V. — R é p a r e r  s o m m a i r e m e n t .  De re  et affis- 
toler ,  lat. fis tu la . R a f is to la g e — s. m — Act ion  de raf istoler .

R agougnasse —  s. f. -  Le r agoû t  est com po sé ,  p o u r  
flat ter le goû t  ; la r ago ugn as se  est,  par  cont re ,  de la mauva i se  
cui sine .  Ex. : Quel l e  r ag ougna sse !  L ’adjectif  ra g o û ta n t  s ’a p 
p l ique aux pe r son ne s  et aux  choses .  Ex.  : Ceci  n ’est pas très 
r ag oû tan t .

R â l e r  —  v. — Discuter  su r  le prix.  F i g u r é m e n t  aussi  : 
ren â cle r .

Ramon —  s.  m.  Balai usé en t r og n o n  et p o uv an t  ainsi  
servir  p lus  f ac i lement  au r a m o n a g e  des larges che m in é es  d ’a u 
trefois.  P o u r  cet usage,  on l’assujet t issai t  au bou t  d ’une  rame .  
R a m e  se r a pp o r t e  à l’anc.  al ld ra m a , supp or t ,  et au lat. ra m u s, 
r a m e a u .

Ramona —  s. m.  — Pet i t  r a m o n e u r  savo yard  qu i  s’a n n o n -  
çait  par  le cri  '. R a m o n a  ! hau t  en bas ! So br ique t .

Rangonner —  v. — Mê m e que  d ig o n n e r  (voir  ce mot) .  
O n  dit  aussi  ra n d o n n e r . Se r épéter  co n t in u e l l e m en t  en g r on d an t .  
R a n g o n  — s.  m. - R a n g o n n ie r  — s. m.  et r a n d o n n ie r , s. m.  
— Ce lui  qu i  r a n g o n n e  ou ra n d o n n e .

R â p é  —  s. m.  — Boisson o b t e nu e  par  add i t ion  d ’eau au 
marc  de rais in so r t an t  du  presso i r .  La  râpe  du  r ai s in  se dit  
aussi  ra fle .  Q u ’elle s ’appe lle  râpe ou râfle, la g rapp e  de r ai s in  
d é m u n ie  de ses grains ,  râpe, éra fle , et m ê m e  que lquefo i s  éco r 
che les j ambes  nues  du  v igne ron  fou lan t  sa cuve.  U n e  m ê m e  
o r ig ine  é t ym olo g iq ue  n ’est  pas dou te use .  Voir  rd c h er , croc  et le 

m o t  suivant .
R apiat —  adj.  — Avare.  Se di t  aussi  râpe  et r a t .  M ot  en 

r ap po r t  de sens avec rd c h e u x ,  de a r rac he r ,  et  avec croc , de 
acc rocher ,  app ar en t é  à râpe, us tensi le  de ménag e  hér issé d aspé 
ri tés,  et  à ra p in e , d u  lat. ra p in a , de r ape re ,  r avi r .
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Rappeau —  s. m.  — Rappe l ,  de re  et appeler.
R a ta to u ille  —  s. f. — Rata.  Mauva i s  r agoû t ,  ma l  p répa ré ,  

mal  toui l lé (voir  to u ille r ). R ata  ( apocope de ratatoui l le)  r agoût .
Ravauder —  v.  — R a c c o m m o d e r  à l’aigui l le .  Re me t t r e  en 

état .  Renforce r .  For t i f ier ,  lat. v a lid a re , de va lidus. — R a va u d a g e  
s. m.  — R a c c o m m o d a g e .  — R a va u d e r , euse, s. P e r s o n n e  qui  
r ava ude .

R ayage —  S. m.  — Di rec t ion  des r ayon s  de s i l lons dressés 
par  la ch a r ru e .  R a y u r e ,  s.  f. — Le c reux d ’un  de ces si l lons.  
D é r a y u r e , s. f. — Double  s i l lon en c reux au mil i eu  d 'u n  c h a m p ,  
l equel  n ’existe pas avec l’u t i l isa t ion de la ch a r ru e  di te  b r ab a n t  
(voir  ados ,  endosser ) .

R echanger (se) — v. —  Fa i re  sa toi let te et ch a n g e r  les 
vêtement s  de travail  par  des hab i t s  de ville.

R ecouler —  V.  — T e r m e  de v ig ne ro n .  P ro v in e r  ou prov i-  
gner .  C o u l e r  un cep en te rre  p o u r  le r a j eun i r  ou p o u r  en ob te 
n i r  de no uve au x  avec les sa rm e n t s  redressés  par  deux ensemble .  
O n  di t  aussi  ro u le re t recoucher. R eco u la g e  : ac t ion de recou ler .

Recoux , o u s e .  — Par t ic ipe  passé  d ’u n  verbe  an a l og ue  à 
r ec lu re  ou à r ecouvr i r .  Ca ché .  Ret i ré.

R égna —  s. m. — Ruisseau .  Mot  ap pa re n té  à g ra n a ,  g re 
noui l l e  et ra n a ,  r a ine t t e .  O n  lit dans  la C h r o n i q u e  N o r m a n d e  
de P.  C o c h o n ,  D éc em br e  iqoS (par  Val l et  de Virivil le,  1859, 
page 376) « . . .  et fu rué jus de dessus  sa mul l e ,  et ba tu  et reba tu ,  
t r ayné  par  le mi l i eu  de la boe du reg n e l,  et  ou t  deux h o r io n s  
d ’espée su r  sa t es t e ;  encore  y par t ,  et le tal ion coup é  et une 
ma in  affolée ».

Rencloubler —  V. — Re do u b l e r .  Met t r e en doub le .  Ren -  
d o u b le r  un d rap .  R en d o u b le . R e d o u b l e m e n t ;  invect ive.  Ex.  : 
R e nd o u b l e  c o q u i n  !

R enforcir —  v. — P r e n d r e  de la force,  de l ’e m b o n p o i n t .
R e p i q u e r  —  v. — R e c o m m e n c e r  u n e  act ion.  F ig u ré m e n t  

de r ep iquer ,  ac t ion  de r ep iquage.
R éson —  part .  pas .  — Du  verbe r é so ud re ,  p o u r  résolu.  

Ex.  : Je su is  r é s o u .
R etroussage —  s. m.  — D ég a g em e n t  à la binet te  ou  à la 

ho ue  plate du  pied des ceps ou des a rb res  f rui t iers  en r el evant  
la terre en ados  a l ignés  r a ng  par  r ang .

R éveille-m atin  —  S. m. — Plan te  euphorbe héliscopia  
d on t  le latex épi la toi re  et vés icant  est très i r r i t an t  p o u r  les yeux.  
Ver tu  cui sante,  d i t - on  ici, p o u r  qui  l’emp lo ie  à la façon de 
Rabela is  au c h a p .  X I I 1 de G ar g an t u a .  Fa rce  paysanne .

R i b l e r  —  V. n.  — Rib o te r .  Ê t r e  en état  de d éb au ch e .  E tr e  
en r ib o te  : ivre.  P eu t - ê t r e  de r i b au d .
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R igou lot —  s. m .  — Orifice d ’une  boute i l le ,  d ’un vase,  
d ’une  source  etc. . .  Boi re  au r i gou lo t .  E n  so m m e ,  orifice du 
gou lo t .  R ig o u la d e  ou r ig o la d e . Boi re  à la r igo lade est avaler  
le l iquide en le faisant  cou l e r  dans  la b o uc h e  ouver t e  sans  t o u 
cher  des lèvres la boute i l le  ou  le vase.

R igo ler  —- v .  — i° S ’am u s e r  et r i re.  Avoi r  la b o u c h e  
(goule) ouver t e  par  le r ire.  R ig o la d e ,  s. f. — Act ion  de r igoler .
— R ig o lo t, ote  — subs.  et adj .  — qui  fait r ire 2° R ig o le r  — v.
—  Pl an t e r  des b o u t u r es  ou  des jeunes  p lant s  dans  un sil lon 
c reusé  en r igole.  R ig o la g e  — s. m.  — Act ion  de r igoler.

R incée —• s. f. — E t r e  mo ui l l é  par  une av e r se ;  l’averse 
e l le -même.  E x .  : j’ai r eçu un e  r incée.  De r ince r.  S ’emp lo ie  
aussi  dans  le sens  de ba t t r e  et êt re bat tu.

R inciau —  s. m.  — P o u r  r inceau ; pet i te b r anche ,  r am eau ,  
lat .  ra m ic e llu s , d i m i n u t i f  de ra m u s, b r anche .  S ’app l i que  aussi  
aux  pousses  de d iverses  p lantes  suscep t ib les  de se r ec ourbe r .  
Ex.  : Des r i nc iaux  de pois.

R itam pouf (la mère ).  — M me Savat ier .  C h a r l a t a n e  p o p u 
laire p a r c o u ra n t  au t re foi s  la banl i eue,  précédée de mus ic iens  
(d’où son appe l l a t ion  o no m a to pé iq u e)  et ac co m pa g n é e  de ses 
serv i t eu rs  : la m ère P ro p a rie n  (p ropre-à- r ien)  et de B ê ten to u t.

R ogâte —  s. f. — Restes  de v iandes  avar iées  et  rebutées .  
E x . : C ’est d ’ la rogâte .  Peu t -ê t r e  de rôt  et de gâter .  R o g a to n s , — 
s. m.  — Mê m e déf ini t ion que  rogâte .  C e p e n d a n t  ro g a to n  est 
l’express ion exacte du  la t in  r o g a tu m  qui  signifie de m a n d e ,  de 
ro g a re , d e m a n d e r ,  et qui ,  ap rè s  avo ir  eu le sens d ’indu lge nce s  
de m an d é es ,  fut cons idé ré  c o m m e  chose  de peu  de valeur .

Roqueler —  v. — R a c le r .  — v. — R e sp i r e r  di f f i ci l ement  et 
d ' u ne  t açon  r a u q u e  pa r  sui t e d 'u n  état  em p h y sé m at e u x .  R a c le 
m e n t— s. m.  — Act ion  de racler .  De racler .

Rouziau —  s. m.  — R o s e a u .  S ’est  p ro n o n cé  Rose, rou  
rw{, dans  no t r e  r ég i on ;  l ieux di ts  : L a  R oue  à B a g n e u x ;  les 
R oses  et la rue P a ru se a u  à Orly ,  les P a r o u \ ia u x , à F on te n a y-  
aux-Roses .

Sabouler —  v. —• G âc h er  l’ouvrage .  T ra v a i l  s abou lé ,  ma l  
exécuté.  M a lm e n er ,  h o us p i l l e r ,  bat tr e.  Mê me que bou le r .

Sac-à-rot —  s. m.  — S o b r i q u e t  app l i qu é  aux  mara îche r s  
des en v i ron s  de Paris ,  le squel s  fêtaient  sa int  Fiac re ,  leur  pa t r on ,  
et les cé r ém on ie s  de mar iage ,  pa r  des b anq ue t s  p iq ue -n iq ue  où,  
à ce q u ’il s emble ,  se co m m e t ta i e n t  des larc ins .  D an s  le m a n u s 
cr i t  : C hro n iq u e  N o rm a n d e  de P . C ochon, d éb u t du  xv° siècle , 
p u b lié  p a r  V a lle t de V ir iv ille , éd itio n  i 8 5 g , p . 3 6 1 , on lit  ; 
« E n  ce t e mp s  ( 13 8 3) c o m m e n c h o i e n t  à caïr  (ca d e re , passer  de 
mode)  les pou l l a inz  (poulaines)  et r ev in t  une  m an iè r e  d ’estat  de
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ves tu res  pipelot tées  de tou tez  man iè rez  de desgu i seeurez  qui  
(qu’il) n ’est nul  qui  les peus t  escr ipre,  avec unez g r and ez  m a n  ■ 
chez p e n d a n t e z  passan tez  la lo n g u e u r  de la ro be  et y  p o vo it l en 
m ucher  (cacher) char, chapons, ro s tis  et, se m es tie r  (besoin) 
esto it, tous la rrech in s , et con ve no i t  bien à deux m a n ch e s  deux
au l nes  de d rap ,  e t c . »

Il est p rob ab le  que  le t e rm e  n a r q u o i s  sa c -à -rô t  p rocède 
d ’ag i s sement s  de cette na tu re .  Cer t a ins  ont  tenté de l’exp l ique r  
par^une dé f o rm at ion  de sac-à-eau  ap pu yé e  su r  l’usage a b o n d a n t  
qui  est fait du  l iqu ide  dans  les m a ra ts , ma is  c’est u ne  déf ini t ion 
invra i semblab le .  N e  pas c on f o nd r e  le m a ra îc h e r  dit  sac-à -rô t 
avec le cu l t iva teu r  dit  p ignou f-, les p ro fess ions  sont  ne t t emen t  
d is semblab les .

L a r o u s s e  d o n n e  u n  m o t  qui  se r a p p r o c h e  de sac-à-rôt  et qui  
n ’en est que  l’ab rév ia t ion : « sa ca rd  », rad .  sac.  Po p .  : h o m m e  
r i che.  Il est cer tain q u ’on  di t  d ’un  h o m m e  riche,  et beauco up  
de sacs-à-rôt  le sont  : il a du  sac ;  mais  sa ca r, et  n o n  sacai d de 
Larousse ,  n ’a été em p lo y é  que  ré c e m m e n t  dans  no t re  r ég ion .  

Sâcler __  v. —  Sarcler ,  wa l lo n  sâclé.  — S a c leu  et sac le tte ,
ou t i l s  se rvant  à sarc ler .

Sagoin, e,  S. et adj .  — P e r s o n n e  m a lp r o p re .  De sale et de 
g o u in  ou  de go u in e  (voir  ce mot) .  S a g o u in e r  -  v. - G â t e r ,  ab î 
mer ,  salir.  S ag o u in e r  un  t r ava i l .

Sagoter —  V.  — Défini t ion c o u r a m m e n t  em plo yée  d ’un  
ouvrage  exécuté h â t iv em en t  aet sans  soins .  C o n t ra c t i o n  s o u p 
çonn ée  d’un ve rbe  sa lig a u d e r ,  pa r  sa l igaud,  de sale.  M ê m e  sens 

que  sagou ine r .
S a i n t e - N i t o u c h e  — s. f .  —  Q ui  a 1 a i r  de n y pas toucher .

Fauss e  app arence ,  hypocr i s i e .
S alir  (se) —  v. — É ta t  de cul tu res  que  les mauva i ses  

herbes  envah i s sen t .  Ciel  pu r  dans  lequel  des  nuages  s’a m o n c e l 
lent.  Ex.  : Le t e m p s  se cha gr in e ,  se salit .

Sameçon —  S. m.  — Séneçon .  G en r e  de com pos ées  tu b u -  
liflores de la t r ibu  des sénéc ionées.  De se n e x ,  vie i l lard,  a l lus ion 
aux  poi ls  b l ancs  des aigret tes de la plante.

Sangsurer —  V. — S o um et t r e  à de l’exto rs ion ,  déposséder .
Suce r  ju s q u ’au sang.  De sangsue.

Sanve —  s. f. — H e r b e  à f leurs j aunes ,  t rès  r épa nd ue ,  qui  
est le sénevé sauvage ou  m o u t a r d e  des c h a m p s ,  appe lée  aussi
jo t t e .  D e s in a p i.

Saquer —  V. —  Ch asse r ,  r en vo ye r .  D o n n e r  son  sac à
q u e l q u ’un.

Sauteur —  s. m.  — F an f a r o n ,  hâb l eur .  Ex.  : C ’est u n  beau 
sau teur .  S a u te re lle  -— s. f. — F e m m e  légère.
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Savetier  —  S. m. — P oi s son  ép inoche .
Sayon —  S. m. — T e r m e  de v ig neron .  Surface d ’une  vigne 

do n t  les ceps son t  p lantés  i r r é g u l i è re m e n t  du fait d ’un r e c o u 
lage (voir  re c o u le r ) et sont  l imi té s ,  de d is t ance en d is t ance,  pa r  
des r angs d ro i t s .  De la y o n  (laie) inf luencé par  cep, p r o n o n c é  
sa i.

Serm ent —  s. m.  — P o u r  sa rm e n t ,  v igne.  F o r m e  emplo yée  
par  M a th ur i n  Ré gn i e r  : Les g r ands ,  les vignes,  les am an t s ,  
t r o m p e n t  to u j ou rs  de leurs  se rm e n t s .  S e r m e n te u x .  — adj.  — 
P lan t  po us sa n t  plus  en bois q u ’en fruit .

Si comme ci —  Exp res s io n  p o u r  d ir e : tel que l .  Couc i -  
couça,  ni bi en ,  ni ma l .

Sin at ou Cinat —  s. m.  — U n  s in a t  ou c in a t (o r th o g ra 
phe douteuse)  est, à Bagn eux ,  de m ê m e  q u ’à Or ly ,  la par t i e  d ’u ne  
grange ,  d ’une écur i e  ou  d ’une  étable qui  est s i tuée en t re  le 
r a m p a n t  de to i tu re  et les ent rai ts  de la c h a r pe n t e  su r  l esquel s 
un  faux p la nc he r  p e rmet  d ’e m m ag a s i n e r  de la paille,  des sa r 
men t s ,  etc. . .  E n  vieux français ,  on  t rouve les fo rmes  sin a l,  
s in a u lt, s y n a u ,  qu i  veu len t  di re  : le dessus  d ’une  étable ou  d ’une 
be rge ri e .  Ex.  : « A un  sy n a u  dessus  les brebi s  ou  icelle J e h a n n e  
estoit  m o nt é e  ». A r c h . na t .  I I ,  169, N° 193 (1416).  « O u  s inal  
dessus ladite berge ri e qu i  est bien dix piez de h au l t  ». A rch .  
Nat .  I I .  161, N° 163 (1406).

E n  N o rm a n d ie ,  s in a t  veut  di re  g ren ie r ,  de mê m e da ns  le 
Maine  c ina t. Dans  le D uno i s ,  sina t, s in ia u ,  a le sens de second 
p l a nc he r  que l ’on fait dans  la g ran ge  au -dessus  des pou tres  p o u r  
me tt r e  les g ra ins  au  t em ps  de la mois son .

Sômer —  v. — P o u r  se me r .  E x .  : Je sô m e  du  blé.  S ô -  
m a g e  — s.  m.  — P o u r  semai l les .

Som m etière —  s.  m.  — Cimet iè re .  Idée de somm ei l .
Sorrière —  subs .  et adj .  — Dans  tou te  la par t i e  de l ' I l e de 

F rance ,  et  su r to u t  dans  la région avo i s inan t  Par is  qui  est celle 
où  j’ai plus  spéc ia l ement  p o r t é  mes invest iga t ions ,  on  dés igne 
sous  le n o m  gé né r i que  de so r iè re s  ou so rc ières  les t e rra ins  de 
l i m on  d ’o r igine  q ua te r na i r e  qui  r ec o u v re n t  la p lus  g ran d e  s u r 
face de nos  pays.

Le mot  so r iè re  ou  so rr iè re , ap p l iqu é  à la ter re,  est p o u r  nos 
ag r i cul t eu rs ,  p o u r  nos paysans ,  d ’un  usage aussi  f r équent  que 
le mot  g la ise  ou  que  les mots  sable  ou sablon  qui  c o r r e sp o n d e n t  
à d ’aut res  f o r m a t io ns  ; il i n d iq ue  une na tu re  de t e r ra in  toute 
spéciale et bien dél imi tée  et il est  assez s u r p r e n a n t  q u ’au c u n  
d i c t ionna i re  n ’en d o n n e  la dé f in i t ion .  Il est m ê m e  bien  é t r ange  
q u ’il soit  resté ignoré  de nos  encyc lo péd i s t e s ;  ceux-ci ,  en effet, 
ne m e n t i o n n e n t  que  les t e rmes  a l l em and s  lehm  et  loess po u r
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déf ini r  et classifier cette im p o r ta n te  co u ch e  en surface de la 
t e r re  que  no u s  fou lons .

G é o lo g i qu em e nt ,  les terres  di tes  so rières , t o u jo u r s  formées 
d ’un  l im o n  fin, sans  s t rat i f icat ion n i  fossiles,  son t  de deux or i 
gines  différentes* Les  un es  appe lées  l im ons  des p la t eaux et qui  
c o r r e s p o n d e n t  au t e rm e  a l l e m an d  lehm  son t  supe rpo sé es  à tou te  
la série des assises éocènes et f o rm en t  ainsi  la c o u c h e  su pé 
r i eu re  d u  sol ; el les sont  cons t i tuées  su r  place aux dépe ns  des 
c ou ch es  sous- j acentes .  L e u r  n a t u r e  est de b o n n e  te rre  f r anche  
p ro fo nd e  et f raîche,  décalcifiée en tou t  ou  en par t i e pa r  l’infil
t r a t ion  des eaux,  l ég è remen t  calcaire c e pe n d a n t  à la base lo r s
qu ' el l es  s u r m o n t e n t  les sables de F o n ta in eb lea u  et les m a rn es  de 
B r ie ,  ma is  plus  r iches  en ca r bo n a t e  de c h a u x  q u a n d  elles c o u 
r o n n e n t  les m arnes lacustres  a rg ileu se s  de B eauce.

La  m aj eur e  par t i e des co l l ines qui  avo i s inen t  Par i s ,  su r to u t  
au Sud ,  lui doiven t  l eur  ferti l i té.  Ce  t e r ra in  cons t i tue  la r ichesse 
d u  sol des  p la t eaux de L o n g b o y a u ,  de Boi s sy -S t -Léger ,  de C h â -  
t i l lon,  d e l à  col l ine de Bagneux ,  e t c . . . ,  qu i  en sont  r ecouver t s  ; 
il app ara î t  aussi  au s o m m e t  d u  M o nt  Va lé t i en.

Les aut res ,  appe lés lim ons des va llées, lim o n s de lavages  ou 
lim ons rem an iés, co r r es p o n d e n t  au t e rm e  a l l em and  lœ ss  et  sont  
des t e r ra ins  de t r an sp or t  h y d r a u l i q u e  e m p ru n t é s  au lim on  des  
p la te a u x . Le n iveau supé r i e u r ,  plus  r i che en argi le que la base 
les r en d  préc ieux p o u r  l’agr i cu l ture .  O n  les r enc on t re  su r  les 
pentes  ou  à l eu r  base suivan t  les o n d u la t i on s  du  sol en  su rfaces 
l ég è re me nt  incl inées,  par  co uc hes  plus  épaisses  au  fond des 
r avines  q ue  su r  les ém ine nc es  ou  dans  les val lées où  el les r ec o u
vren t  les a l luv ions  anc iennes ,  d ilu v iu m ,  ou  bien aussi  les al lu- 
v ions  h um i f è re s  mod ern es .  El les  se p rés en ten t  dans  toute  la 
vallée de la Seine par  larges  et épais  placages,  su r to u t  dans  le 
d ép a r t e m e n t  de la Seine,  à Or ly  et à C.hoisy- le-Roi ,  à Vitry,  à 
Crétei l  et dans  P a r i s  su r  les deux  rives du  fleuve.

La  par t i e su p ér i eu re  de ces fo rm at ion s  est argi lo-sableuse  et 
très fertile ; celle que n ’e n t am e  pas la cu l tu re  est employée  
c o m m e  te rre  à briques  di tes de p la in e  ; la par t i e  in fér ieure  : te rre  

f r a n c h e  ou  te r re  à f o u r ,  nu i t  souven t  à l’a r b or i c u l t u re  en r ai son 
de sa g rand e  t e neu r  en calcaire qui  occ as ion ne  la ch lo rose  des 
l igneux.

Le  l imo n  infér ieur ,  ou  terre f ranche ,  est  j aune d ’oc re  ; le 
l im on  sup é r i e u r  est d ’un ton  j aunât re  ou  fauve t i r an t  su r  le 
rouge  ou  su r  le b r un .  C’est celui -ci  qu e  nos  paysans  ont ,  de 
tou te  ant iqu i t é ,  dés igné plus  p a r t i cu l i è r em e nt  sous  le n o m  de 
te rre  so r ière .

Q uel le  est l’o r ig ine  des mots  so rière , so rr iè re  ou  sa u r iè re ,
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d o n t  le r adical  est so r  ou sa u r  ? S o r ,  sore , so r é , so re t, so re l  ou 
sa u r , sa u re , sa u re t,  son t  des mots  f rançais  de vieille so uc he  qui  
signifient  u n a n i m e m e n t  j aune rougeâ t re ,  b lo nd  doré et fauve et 
cette déf ini t ion s’a p p l i qu an t  à merve il le  à la co u le u r  de nos  
te rres  sor i ères  p rouve  que les p rem ie r s  ag r i cu l t eu r s  qui  les ont  
ouver t es  se son t  servis de l eu r  t e inte  p o u r  les bapt iser .

Q u e  d isent  nos  au t eur s  ? La  C h â t r e  dit  que  sa u r  v i e n t  du c e l 
t ique sa u r , cou le ur  rousse  et que sa u re  adj.  se dit  en pa r l a n t  des 
cheveux  et signifie j aune t i r ant  su r  le b run .

L it t ré  exp l ique sa u re  ou  sa u r  par  une co u le u r  j aun e  t i r ant  sur  
le b r u n  et di t  q u ’on ne s ’en sert  q u ’en pa r l a n t  des chevaux .  Il 
ci te les t e rmes  p r ov en ça u x  sa u r, sor, i tal ien sau ro  et le bas -  
lat in sa u ru s , sa u riu s  à o r igine  incer t aine .

Lar ou ss e  s’expr im e  c o m m e  Lit t ré  et fait so r t i r  le m ot  sa u re  
du lat in popu la i r e  saurus, co u le u r  j aune b r u n â t r e  ; ma is  il se 
sépare de ce d e r n ie r  p o u r  la dé f ini t ion de so r  ou  de s a u r  app l i 
qué  au h a r e n g  qui ,  bien que re n d u  j aunât re  par  le sau ri s sage ,  de 
vrai t  son n o m  à l’ancien  f rança is  so r, ho l l anda i s  çoor ,  desséché.

C ’est la thèse de Diez.  Tou te fo i s ,  si so r  existe dans  le f rançais  
avec la signi ficat ion desséché dans  le verbe e s sorer ,  r en dr e  sec 
pa r  l’expos i t ion à l’air,  le mot  p r ov ien t  du bas lat in e x a u ra re ,  
p r en dr e  le vent ,  de e x  et de a u ra , vent  qui  a aussi  d o n n é  orage  
et ne saura i t  d ’a u c u n e  m an iè r e  s’app l i que r  à des  t er ra ins  qui  ne 
son t  pas plus  secs que  d ’aut res .  N o u s  faisons r em a rq u e r ,  c o m m e  
Lit t ré l’a fait,  que  les anc iens  textes sont  relat ifs non à la de ss i 
cat ion ma i s  à la c o u l e u r .  Aussi ,  v o y o n s - n o u s  so r  ou  sa u r , s’a p 
p l ique r  ind i s t inc teme nt ,  c o m m e  to u te s  les cou leur s ,  aussi  bien 
aux p e r so n n e s  q u ’aux a n i m a u x  : q u a d r u p è d e s  ou o iseaux,  aussi  
bien aux végé taux q u ’à la terre so rr i ère  qui  est de co u l eu r  j au 
nât re.

De not re  relevé des n o m s  de l ieux dits de la Banl ieue p a r i 
s ienne ,  n o u s  dé t ac hon s  ceux des ca n to ns  su ivan ts  : L es S o r -  
r iè res , les B a sses  S o r r iè r e s  à F o n t e n a y - a u x - R o s e s  dans  la vallée
rega rdan t  Bagneux.  L es S o r r iè re s , les B a sse s .. .  L es H a u te s ......
à Vil lejuif  su r  le pla teau de L o n g b o y a u ,  près du fort  de Bicêtre.  
L e C hem in  des S o r r iè re s  à Me ud o n .  A u to u r  du  Mont -Va lé r ien,  
nou s  r e m a r q u o n s  les S o ra in s  à N a n te r r e ,  les S a u r in s  à Pu teaux .

Le mot  sor ière a été modif ié en so rea u  pui s  en su rea u  (i) dans  
le Sud  du  d ép ar t em en t .  O n  t r ouve ,  en l ieux dits  : les S u r e a u x  &

(i) Le nom du sureau, cet arbuste si répandu, provient, dit-on unanime
ment, du lat. sam bucus qui a donné régulièrement l’anc. français seil ou 
seu. Littré, en donnant cette définition, ne peut expliquer cependant, 
comment seü  ou seu, que l’on rencontre dans tous les patois, a pu se modi
fier en seur  puis en sureau  par l’addition de l’r. Je ne m’insurge pas contre
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F res nes  et à A nt o n y ,  le S u re a u  à O r l y  et, plus  au  Sud ,  en Seine-  
e t -Oise ,  la S u r e tte  à Vi l l eneuve- l e -Roi  et la S u r a y e  à A b l o n .  
Enf in,  le n o m  s ’ap p l iqu e  à un  quar t i e r  de Pa r i s  m o d e rn e  qui  
dépendai t ,  aut refois ,  pa r t i e  de M o n t r o u g e  et pa r t i e  de S t -Hippo-  
lyte de S t -Marce l  et  a d o n n é  l ieu aux in t e rp ré ta t ions  les plus  
fantaisis tes ; il s’agit  du quar t i e r  de M o n tso u r is  qui ,  c o m m e  
ch a cu n  le sait  relève du X I V e a r ro nd i s s em ent .

Les au te ur s  qui  o n t  che rch é  l’o r igine  de cette dén om in a t io n  
peu bana le  aura ien t  pu la t r ou ver  da ns  M o n tso re a u , c o m m u n e  
de Main e -e t -Lo i re  et, p reuve  comparat ive ,  dans  « la  H a u te  
S o u r is  », h a m e a u  de Vi l l i e r s -en-Ar thies  (S. et 0 .)etc. Ils on t  
cons idé ré  le t e rm e  so u r is  c o m m e  acqu is  et ils se sont  su r to u t  
ac ha rn és  à modif ie r  celui  de M o n t  p o u r  t r ou v er  une déf ini t ion 
se r a p p o r ta n t  à l’au t re .  I ls n 'o n t  pas r e m a r q u é  le fait que  toutes  
les ém in en c es  qui  son t  com pr i ses  da ns  l’ence in te  de P a r i s  on t  
por t é  à l’o r ig ine  la dés igna t ion  la t ine de fiions p o u r  m o n t  C i to ns  
s u r  la rive ga uc h e  : le M o n s L u c o tit iu s ,  le M o n s  G land io lu s , le 
M o n s C e ta rd u s , le M o n s R u b eu s  et, enfin,  (celui  qui  no us  in té 
resse ac tue l l e me n t  : le M o n s  S o r iu s .  Aussi ,  ont - i l s  p r é te ndu  que 
M o n ts o u r i s  p rovena i t  soit  de m a n g u e-so u ris  (mange-sour i s )  soit  
de m oque-souris , parce  que,  dans  la c o r r u p t i o n  du l angage  au 
cours  des t emps ,  le h am ea u  de  Mon ts ou r i s  avai t  subi  ces diffé
rent s  n o m s  ; i n t e rp ré ta t ion  igno ran te  qui  s’est toutefoi s  m a in 
t e n u e  p o u r  M o q u e-so u ris , h a m e a u  de S t - C h r i s to p h e  de la C o u -  
per ie  ( M . et L.),  et  M o cq u e -S o u ris , h a m e a u  près de T o u r n a n  
(S. et M.)  et c. . .  O n  a rgua i t  p o u r  M a n g e -S o u r is  de l’ab on da nce  
des  p rovi s ions  amassées  par  les sour i s  dans  les m ou l i ns  à vent  
qu i ,  en g r an d  n o m b r e  — cela est  exact  — or n a i e n t  le p la teau,  
et  p o u r  M o q u e -S o u r is , de l’a r g u m e n t  con t ra i r e ,  en ce que les 
m a lh eu r eu s es  bes t ioles  au r a i en t  été r édui t es  à la diset te par  
sui te de l’a b a n d o n  des dits moul in s .  Mais  l’ab a n d o n  de ces 
m o ul in s  est très m o d e r n e  ; le n o m  Mo nt so ur i s  est fort  ancien.

N o u s  ne n o u s  ap p e sa n t i r o n s  pas davantage su r  ces déf ini t ions.  
M on ts o u r i s  p rovient ,  no us  l ’avons  dit ,  de M o n s S o r iu s ,  M o n t  
de te rre  so r iè re ,  te rr e  j a une  ro ug eâ t re  et do i t  ainsi  son n o m  à 
la co u l eu r  de son sol,  c o m m e  M o n t r o ug e ,  l’ém in en c e  vois ine,  
est admise ,  pa r  mes r echer che s ,  à se r ev e nd iq u er  de la co u l eu r  
du  sien ( i) .

une explication admise par tous. Néanmoins je fais remarquer que la con
sonne r  éminement mobile, ainsi qu’on peut le constater dans de nombreux 
exemples, a plutôt été élidée du terme seru  qui doit être antérieur à sert, 
que l’écorce du sureau est de couleur sore , jaune brunâtre et que le bois 
en est absolument jaune clair.

(t) Voir Histoire de Montrouge par Eugène Toulouze et C. A. Maugarny 
pour l’étymologie de Montrouge.
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L e s  S o r in iè r e s , c o m m u n e  de la L o i r e - I n f é r i eu re ,  au Sud  de 
Nan tes .

S o u â l e r  —  v. — Bat t re .  S o u d lée , raclée.  O r i g in e  impréci se .
S o u b r i q u e t  —  s. m .  — P r o n o n c ia t io n  pop u la i r e  du  m o t  

sob r i qu e t  ap p l iq u é  à un s u r n o m  d o n n é  par  dé r i s io n .  L ’or igine  
du  mot  est di te  in c o n n u e .  Au mo y e n- â ge  so u b \b r iq u e q co nc er 
na i t  un  co u p  d o n n é  sous  le m e n t o n .  P a r  r a p p r o c h e m e n t  de 
b riq u e t avec brèche  et bretesche, for t i f icat ion,  o n  peut  con jec 
t u r e r  que  ce mot  r appe lle  les invect ives  et les c a le m b o u rs  i r on i 
ques  adressés  pa r  les assiégés d ’une  place fortifiée aux  assai l lant s 
se p résen tan t  devan t  les r em par t s .  Be au c o up  de ces c a l em b o u rs  
r imés  son t  ci tés dans  l’h i s toi re  nat ionale .  A Or ly ,  la b rèche  for
tifiée du  vil lage s’est appe lée « le B r ic h e t  » et est  restée un  n o m  
de l ieu,  de m ê m e  q u ’à Bagneux  l’o uv er tu r e  d u  c h e m in  p e r m e t 
t ant  l’accès du  ter t re  s’est n o m m é e  « le Bichet  » puis  « le P ic h e l ». 
D a n s  un  p rocès -ve rba l  d ’a r pe n ta ge  du  do m a in e  de B ag neu x  
a p p a r t e n a n t  au Cha p i t r e  de N o t r e - D a m e  conse rvé  aux Arch ives  
de la Seine,  cote E,  on  t rouv e  ce can ton  appe lé  « le B a s  du  B ic h e t  
et des T a te s  ».

S o u l e u r  —  s. f. — Fra ye u r ,  cra inte.  De so in s , seul.
S o u p l i e r  —  V. — Pl ier  dessous ,  s’abaisser .  Ex.  : O n  ne me 

fera pas soup l i e r .  Lat .  sub  p lic a re . Mê me que  sou p le .  O n  disai t  
aussi  so u p lo y e r .

S o u r c i a u  —  s. m.  — È cb a la s  co u r t  et t r apu .  T e r m e  i r on i 
que.  N ar g ue  du  so u rc ie r  et de sa baguet te .

S u ç o n  —  s. m.  — i°) Légère  tum éfac t ion  de la peau faite 
avec les lèvres et les dent s .  2°) In d i v i du  vivant  au d é t r im en t  d ’un 
aut re .  Pa ras i t e ,  pique-ass i e t te .

S u i r e  —- V. — P o u r  suivre.  S u i,  p o u r  suivi .  — Ex.  : J e  l’ai 
sui .  F o r m e  anc ienne .  Dans  la C h r o n i q u e  N o r m a n d e .  — Vallet  
de Vir ivi l le 1859, C h a p .  40,  p .  446,  on  lit « . . . e t  le D a l ph in  se 
r et r ay  à la C h a r i t é - s u r - L o i r e  et fu suy des E n g lo iz . . .  ». Be r ry  : 
su ire , su ir .

T a b e l i e r  —  s. m .  — Tab l i e r .  Lat .  ta b u la r iu m ,  de tabula , 
table.

T a i e  —  s. f. — t° Touf fe  d ' h e r b e  ou  de gazon.  20 S ou ch e  
à surface supé r i e u r e  aplat i e de laquel l e  pou ssen t  des r eje tons ,  
des g o u r m a n d s .  3° Meu r t r i s s u re  plate s ’a p p l iq ua n t  su r to u t  aux 
f rui t s .  P ica rd  et B o u r g u ig n o n  : ta u le , t able .

T a l e r  —  v. — Meu r t r i r .  Un fruit  talé et un  visage talé son t  
m a rq u é s  de meur t r i s s u re s ,  d ’ec ch ym ose s .

T a n n e r  ■—- v. — I m p o r t u n e r .  Bat t re.
T a n t ô t  —  adv.  et s.  m.  — L ’ap rè s -m id i .  La d ivi s ion de la 

jou rnée  est établ ie ains i  : Le  ma t in  s ’é t end jusqu 'à  midi ,  le t an 
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tôt  de midi  au  d îne r  du  soir ,  pu is  la soirée,  du  d îne r  au  c o u 
cher .  E x .  : Les t a n tô t s  so n t  cour t s  en hiver  et les soi rées  son t  
longues .

T a p e c u l  —  s. m.  — Pet i t e  vo i tu re  légère p lus  ou mo in s  
bien su s p e n d u e .

T a u d i o n  —  s. m.  — T a u d i s .  M ai son  mal t enue,  en 
déso rd re  et m a l p r o p r e ;  de l ’ancien verbe ta u d ir ,  couvri r ,  toit ,  
tente.  L ’express ion  a été dégradée ju s q u ’à un sens défavorable.

T a u p e r  —  V .  — S u r p r e n d r e  à l ' improv i s t e  ou  a rrê t e r  
q u e l q u ’un  au passage de la m ê m e  façon que le t au p ie r  opè re  
po ur  p r en dr e  les taupes .  T a u p e tte . — s. f. — Act ion  de p r endre  
les t a upes .  S ob r iq ue t .  P a r  ex tension,  se ta u p e r , se bat t re.

T é  —  s.  m.  — T o i t .  Abr i  p o u r  les an im au x  de basse-  
cour ,  p o u r  les t r o u p e a u x  et su r to u t  p o u r  les porcs .  O n  écrivai t  
tec t et  tê t au t e mp s  d ’A m y o t  ; lat.  te c tu m , de tegere , c ou v r i r .  
R a p p r o c h e r  de te s tum , couvercle ,  app l iqué  aux poteri es ,  et de 
tête,  lat. testa , app l iq ué  au crâne.

T e i g n e  —  s. f. — N o m  de la ba rd an e  appe lée aussi  
« he rbe  aux  te igneux » qu e  l’on a t rai tés avec le suc et les larges  
feuil les de cette p lante.

T é t é  —  s., em plo yé  au ma scu l in .  — De têter.  Ex.  : Cet  
en fant  p rend  bien son tété.  S ’em plo ie  au p lu r i e l  p o u r  ind iq ue r  
les m a m e l o n s  du  sein ou  des mamel le s  qu i  n ou r r i s se n t  et, par  
extension ,  le sein lu i -même.

T é t a u  —  s. m.  —  P o u r  tê tard.  i° Larves  des bat raciens 
an ou re s  : g renou i l l e s  et c ra pau ds .  2° Larves  des mous t i que s .

T i a u l é e  o u  Q u i a u l é e  —  s.  f. — Q u a n t i t é ;  l ongue  
s u i t e ;  famil le n o m b r e u se .  Ex.  : Je sors  avec tou te  ma  t iaulée.  
O r i g in e  impréci se .

T i e d  —  adj. — P r o n o n c e r  : tia i, p o u r  tiède.  E x .  : U n e  
t isane,  un  l iqu ide tied . C ’est tied.

T i r a n t s  —  s. m.  pl. — R a y o n s  de solei l  passan t  par  les 
éclaircies d ’un  ciel nuageux .  De t irer.

T o n t o n  —  s. m.  —  P o u r  t o t on .  Jeu  d ’enfants .  Dé que  l’on  
fait t o u r n e r  su r  u n e  chevi l le.  F i g u r é m e n t  : faire to u rn e r ,  
c o m m e  un ton ton .  P re n d re  q u e l q u ’un p o u r  u n  ton ton .  T o t o n ,  
lat.  to tu m , tout .  Onc l e  en l angage  enfant in .

T o n t i n e  —  s. f. — E n v e l o p p e  de pai l le d on t  on en to ure  
les rac ines  des a rb res  ou  a rbus tes  p o u r  en con se rve r  la mot t e,  
et les b r an c he s  et  les r am ea ux  p o u r  les p ro tége r  p e n d a n t  un  
voyage.  L’op éra t ion  se n o m m e  to n tin er . Ces t e rmes  m a r q u e n t  
l ’a s semblage  de la pai l le p a r  ana log ie  avec la r é u n io n  des s o u s 
c r ip teu r s  ou  des jo ue ur s  de ton t ine.

T o p e r  —  v. — Insi s t e r  p o u r  ob te n i r  u n  prêt .  Peu t -ê t r e  de
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toper ,  t e rm e  du  jeu de dés,  o u  de toppen , m o t  a l l emand ,  c o n 
sent i r  à u ne  offre. T o p ette , — s. f. — Boi re en t r inq ua n t .

T o r d - b o y a u x  —  s. m .  — Mauvai se  eau-de-vie très forte .
T o r g n o l e  —  s. f. —  Gifle,  coup ,  g n on ,  sur  le to u r n a n t  de 

la figure.
T o r n a v i r a  —  S. m.  et f. — Q ui  t o u r n e  et vire à tout  p r o 

pos.  E sp r i t  i r ré solu.  Gi roue t t e ,
T o r n e r  —  V. —  T o u r n e r .  Mê m e qu ' en  b e r r i c h o n  et en 

picard,  du  lat. to rn a re .  Ex p res s io n s  f réquentes  : béto rné ,  mal i -  

torne .
T o r q u i a u  -— s. m.  — T o u r t e .  Pât is ser ie  de fo rme  ro nde ,  

d e t o r t u s  t o r du ,  a r ro n d i .  T o rq u iè re . — s. f. p o u r  tou r t i è re ,  
pla teau r o n d  et à bo r d s  r ed ressés en godet s  su r  lequel  on fait 
cui re  les tou rt es .  Le l ieu dit  « L es T o rq u e s  », à Sceaux ,  bordai t  
v r a i se mb la b le me nt  u n  c h e m in  to u r n an t .  A Presnes ,  le can ton  
appelé T o u rv o ie , de to r ta  v ia , est  l imi té  par  un c h e m in  ac tue l 
l e me n t  encore  très s inue ux .  De là, aussi ,  C ourbevo ie , de curva  
via . T o rq u e  est une  des express ions p rovençales  de tour t e ,  
pât isserie  ou  pain  ro nd  en fo rme  de c o u r o n n e .  T o rq u e , c h e z  les 
Gauloi s ,  était  le n o m  des b racele ts  et  su r to u t  d u  col l ier  por t é 

pa r  les chefs.
T o u i l l e r  —  V .  — R e m u e r  un l iquide avec un  bâton  lequel  

se n o m m e  to u ille  au f émin in  p o u r  toui l loi r .
T o u r n a n t  —  s. m.  — P an ar i  d u  b o u t  des d o ig t s ;  de tour -

ner .
T o u t  d e  g a u d . — E x p re ss io n  é ro t ique  s ignif iant  : t out  

d ' u n  coup ,  en ent ier ,  s ans difficulté.  — G a u d ,  abrév iat ion  d u  lat.
g a u d ere ,  se g au d i r .

T o u t  f o u  . — Ex pre ss i on  a u c u n e m e n t  ma lvei l lan te ,  m a r 
q u a n t  la folât rerie .  Ex.  : Q u e l  tout - fou que ce chien.

T o u t  p l e i n  • — Be au c o up  ; t rès ;  t o u t - à - f a i t ;  p l e inement .
Ex.  : V ous  êtes tou t  p le in  a imab le .

Tvgi.ÎTia,ssfi __ s. f. — H erbe .  R e n o ué e  ce n t i no de  ou des
o iseaux ; p o ly g o n u m  av icu la re . Appe lée  t r a înasse  pa rce  que ses 
tiges no u eu s es  r a m p e n t  su r  le sol.

T r a î n é e    s. f. — i.  Visi te de l e nd em a in  de noces faite
aux invi tés.  — 2. F e m m e  de mauva i se  vie. De t r a î ne r .

T r e i l l e r    v. — P o u r  tr ier .  La  signi ficat ion p remi è re
semble r é su l t e r  de l’ac t ion  de faire passer  par  un  trei ll is,  ce qui  
r appor te r a i t  le m o t  à trei l le et à t rei l lage qui  se p r o n o n ce  ici 
tr i l la g e  c o m m e  dans  le Be r ry .

T r é p i g n e r  —  v. — N e  pas teni r  en place et f rapper  con t i 
n ue l l em en t  le sol de ses pieds.  P ié t in e r  en y me t t an t  de la r age .  
S ’est  di t  aussi  tr iper.
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T r e u - l e u - l e u  (la S a in t)-  — O u  plus s im p le m e n t  : la T re u -  
leu -leu . Fê te  de sa int  Vincent ,  p a t ron  des v ignerons ,  à l’occa 
s ion  de l aque l l e  ceux-ci  se p r o m en a ie n t  ou  p r oce ss i on na ien t  
de r r iè re  des mu s ic iens  p récédan t  eux -m ê m es  la sta tue d u  saint ,  
o rnée  et por tée  par  des margu i l l i e r s  r enouve lés  chaq ue  année.  
Cet te  express ion est co m po sée  de tre u , ch e m in ,  et leu leu , l oup ,  
que l’on renc on t re  aussi  dans  : à la q u eu e -leu -leu  (voir  ce mot) ,  
po ur  d i r e  à la qu eu e  d u  loup.  Dans  d ’aut res  r égions  de F ra nc e ,  
les p rocessions  son t  appe lées  : trom én ies.

T r i f o u i l l e r  —  v. -  F o u i l l e r  m a la d r o i t e m e n t  avec pe rsé
vé rance en dé t é r io ran t  ou  en me t t an t  en dé so rd re .

T r i g a u d e r  -—- v. — Agi r  h yp o cr i t em e n t  et t r a î t r e use m ent  
en f lat tant  toutes  les op in io n s  p o u r  t r o m p e r  tou t  le m ond e .  
T r ig a u d  — adj.  et  s. — pe r so n na ge  habi l e  en c o m b in a i so n s  
lou ches .  T r ig a u d a g e ,  p o u r  t r igauder i e  : ac t ion  de t r ig a ud er .  
Le lat in tr ic a r i  signifie ch e r ch e r  des dé to urs  mais je croi s  que 
le mot  est le m ê m e  que  tr ic o te r , em ma i l l e r ,  e m m ê l e r  et s u r t o u t  
t isser.  Le sens de t r igauder  se r app or te  à cro ise r  et  à enlacer  
des fils c o m m e  p o u r  t r ico te r  ou p o u r  t isser.  Le r adical  tr i  
s ’accorde  avec str ie,  lat.  s tr ia ,  c o m m e  avec s tra ta ,  ch e m in .  
T i s se r  est,  en effet, c ro i se r  des ch e m in s  de fils.

T r i l l o t  —  s. m.  — Alignée,  c h e m in  m é nag é  ent re les 
d iz iaux,  tas de gerbes dans  u n  c h a m p  moi ss onn é ,  p o u r  en faci
l i ter  l’en lèvement .

T r i m e r  -— v. — T rav a i l l e r  bea u co up ,  se fat iguer.  De ce mot  
pop u la i r e  anc ien so n t  sor t is ,  sous l ’inf luence a rgo t i qu e  : tr i-  
m a rd , la route ,  le ch e m in ,  exp l iqué pa r  le r ad ical  tr i ;  tr im a r -  
d eu r , celui  qui  c h e m in e  et tr im a r d e r ,  ch e m in e r ,  êt re su r  le t r i -  
ma rd .  I l  faut  voi r ,  dans  ces mots ,  une  o r ig ine  ce l t ique ap p a r e n 
tée au lat in stra ta  qu i  est dans  estrée,  ch e m in .

T r i p o t  —  s. m.  — Travai l .  S ’ap p l iq ue  s u r to u t  aux soins  
du  mé nage .  F a ire  son tr ip o t.

T r i p o t a g e  —  s. m.  — T r i p o t e r  —  v. — Mots  s ’appl i 
q u a n t  à des m a n ip u la t i o n s  ma lp r opr es ,  i ndés ir ab les  ou  indé li 
cates.

T r i p o t é e  —  s. f. — Be aucoup .  Raclée.  F la n q u e r  une tr i 
po tée.

T r o g n o n n e r  —  V.  — R o n ge r .  User .
T r o i s - p i e d s  —  S .  m. — T ré p ie d  de bois ou  de fer.
T r o u i l l e  —  s. f. — P e r s o n n e  ayant  de l’e m b o n p o in t .  

Grosse  t roui l l e .  Abrév ia t ion  de ci t roui l le .  A rg o t  : peur .  Ex.  : Il 
a la t roui l le.

T r u b l e r  —  V. — T r o u b l e r .  Lat .  lu rb u la , de tu r ba ,  tourbe .
U n i m e n t  —  adv.  D ’une  façon unie ; de unir .



GLOSSAIRE DE LA BANLIEUE SUD DE PARIS

V a l t e r  ou  V a l e t e r  (être e n v o y é  ou  en v o ye r) . — 
Br us q u e  décis ion de sépara t ion  vo lonta ir e .  De valet (val, vœu,  
valt). O n  appel le  v a lte r ie  ou  louée, l’as semblée où  se louent  les 
valets.

V é g é t e r  — • v.  —  Ne pas profi ter ,  ne pas croî t re  (ce qui  est 
le con t ra i r e  du sens r égul i er ) .  U n  a r bus te  qui  végète est celui  
qui  ne pousse  pas ;  de m ê m e  un  enfant  végète q u a n d  il reste 
dans  un état  de dé v e l op pe me nt  s t a t ionna ire .

V e n v o l e s  —  s. f. — G ou t t e s  de pluie épa rses ,  que  le vent  
envole.  Ce qui  s’envole au gré du vent .  On  dit  à la venvole, loc. 
adv.  po u r  : à la légère.  Acc om pl i r  u n  acte à la venvole.

V é r a t  ■— s. m.  — J e u n e  porc.  F o r m e  du  mot  goret .
V e r t i g O  —  s. m.  — Lubie ,  capr ice ,  c o u p  de t ê te ;  du lat .  

v e r tig o , vert ige.
V e s p r é e  —■ s. f. — Soirée.  Lat .  ve sp e ru m , soir ,  d ’où  

vêpres,  office divin q u ’on disai t  aut re foi s  le soir  et qui  se fait,  
m a in te n an t ,  au cours  de l’ap rè s - m id i .

V e i l l e  —  adj .  — Léger ,  faible, mo u ,  grêle.  U n e  plante 
veule est celle qui  pouss e  sans  air  suffisant  dans  un  endro i t  
r esserré et do n t ,  en cons équ en ce ,  les r am eau x  son t  faibles et 
a l lo n gé s ;  les p lantes  t rop d rues  son t  veules .  Le sens me paraî t  
teni r  à  envo le r  ; les r a m e au x  veules  n ’offrent  pas de r és is tance 
au ven t  en r a i son  de l eur  légèreté et de l eur  faiblesse.  —  U ne  
pe r so nn e  sans  éne rg ie  est di te veule.

V i n o t i e r  ou  V i n o q u i e r  —  s. m. — T e r m e  de car r i e r s .  
A pp ren t i  ayant  la ch a r ge  de faire les c o m m is s i o n s  des ouvr ier s ,  
su r to u t  d ’al ler  c h e r c h e r  d u  vin.  Il por tai t  à la forge les out i l s  à 
r épa re r .  O n  l’appelai t  aussi  le m ousse.

V i o r n e r  —  v. — G é m i s s e m e n t  du vent  p é n é t r an t  dans  des 
o uv er tu r es  ét roi tes .  Ro n f le m en t  d ’une  toup ie  qui  tou r ne .

V i t - d e - m u l e t .  — T u y a u  de poter i e  f açonné  à  la ma in  ; 
d ’une  l o n g u e u r  uti le de o m.  66 env i ron  ; mu ni  à ses ext rémi tés  
d ’un  e m b o î t e m e n t  et  d ’un b o u t  mâle.  La d i m e n s i o n  in té r i eu re  
est var iable  ma is  dépasse  r a r e m e n t  u n  d i a m èt re  de 0,07  ; 
épa i s seur  m i n i m a  : u n  cen t imèt re.

Les v i t s -de -mule t  en ro bé s  dans  un  c i m en t  rougeâ t re ,  é taient  
employés ,  de date anc ie nn e ,  p o u r  les t r an sp o r t s  d ’eau à d i s 
t ance,  su r to u t  p o u r  l’i r r iga t ion  des parcs  et des jardins .

V o l a n t  —  s. m.  —  O ut i l  de m o is s o n n e u r  ou  de f auc heu r  
d ’he rbes  en fer aciéré ayan t  en p lus  g r an d  la fo rm e  de la f au
cille et co u p a n t  de façon différente,  c’es t -à-di re  n o n  en sciant  
ma i s  en f r a p p an t  de la m ê m e  m an iè r e  q u ’avec la faux ou  avec 
la sape.  E n  ra i son  de sa légèreté,  le vo la n t  semble vo le r  dans  la 
main de l’ou vr ie r  d ’ou  son  n o m .  Le t r avai l  se r ap p r oc he  de
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celui  de la sape ou  faux f l amande  sauf  que  le r amassage  de la 
javelle se fait en r e to ur  et à la m a in  au  lieu d etre p ris  pa r  le 
c ro ch e t  f l amand.  La  po ignee  des volant s  m o d e rn e s  est  coudée  
au-dessus  d u  plan de la lame,  de man iè re  à pe rmet t r e  d évi ter 
les b le ssu res  de la ma in  qu i  ét ai ent  f réquentes  avec les volant s  
anc iens .  L ’usage du volan t  r e m o n t e  aux t emp s  les plus  lo in 
t a ins ca r  les pe i n tu r es  s’a p p l iq ua n t  à la r ep résen ta t ion  des 
scènes de la vie agr icole de l ’an t ique  Eg y p te  le m o n t r e n t  dans  
les ma ins  des m oi s so n n eu rs .
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F é v r i e r .  — 2 3 . A i 5 h.  M. P ie r re  Laval ,  mi n i s t r e  des 
Affaires é t rangères ,  prés ide à la pose de la p r emiè re  p ie r re  p ou r  
la c o n s t r uc t io n  d ’u n e  école p r i m a i re  de filles, en t re  la rue  H ip -  
polyte Bo u l og n e  et la rue  Ma rg u e r i t e  Re n au d i n .  Gardes  
mobi l es  et décora t ions .

M a rs . —  I er. M. Le Blanc,  ma i re  de Sceaux ,  s igne au n o m  de 
la c o m m u n e  l 'acte d ’achat  d u  Pet i t  Ch â te au .  La p r incesse  de 
C y s t r i a - Fa uc ig n y -L uc in g e ,  après  avoi r  vendu  à par t  m e ub le s  
et s ta tues ,  cède le châ teau  et le t e r ra in  (est imé à 11.000 m 2) 
p o u r  un  mi l l ion ,  payab le  en deux échéances .

M a rs . — 4.  C o m m e n c e m e n t  des t r avaux  p o u r  a m én a g er  la 
Voie des Glai ses  et les rues  voisines.

M a i.  — 5 . É le c t i ons  au  consei l  munic ipa l .  Inscr i ts  2.180,  
vo tan ts  1-787, ma jor i té  abs o lue  8y 5 . É lu s  : M M .  Le Blanc 
(930),  Garr . ier ,  Ca ig no n ,  Bo u logne ,  C h o q u e t ,  F o u r c a d e - C a n -  
cellé,  Dei l lon ,  Pé r ine t ,  D ub e r n a y ,  Faye,  R iche r ,  L abor ie ,  
Do u ar ch e ,  Cher r i e r ,  C l ém e nt ,  So uche t ,  Salze,  Michel .  — 
4 bal lotages.

M a i .  — 12. Sc r u t i n  de bal lotage .  Vo tan t s  1.648. É l u s  : 
MM .  D epr eux  (798J, Corn i l l e ,  Ch e n e l ,  Ra ign eau .

M a i.  — 20. É lec t ion  de la munic ipa l i t é .
Maire  : M. Le Blanc .  Maires -ad jo int s  : MM .  Salze,  Ca igno n ,  

C h o q u e t ,  Dei l lon.
M a i.  — 26. É le c t i on s  au consei l  général .  M M .  L ong ue t  

3.338 voix,  Bled 3.275,  Merc ier  2 .25o.  Bal lot tage.
M a i.  C o m m e n c e m e n t  des t r avaux  du  Mét ro  à la s t a t ion  de 

Sceaux.
J u i n .  — 2. S c ru t in  de bal lotage p o u r  le consei l  généra l .  In s 

cri t s  14.060,  votants  9 . i 35 . MM. L o n g u e t  5.476 élu,  Bled 
3.484.

J u i n .  — 22.  C i n q u a n te n a i r e  du  Lycée Lak an a l ,  sous  la p ré 
s idence de M.  Mar io  R o us ta n ,  m in i s t r e  de l’édu ca t ion  n a t i o 
nale.  D i sc ou rs  de MM .  Jol ibo i s  p r ov i seur ,  Bo ivin  p rés iden t  du
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synd ic a t  des professeurs,  S ion  élève de P re m iè re  supér i eu re ,  
R o p e rs  p rés iden t  des an c i en s  élèves,  Cap e t  p r és i de n t  des pères  
de famil le,  et Mar io  Rous tan .  On  célèb re  les a rb res ,  les succès ,  
et les m o r t s  p o u r  la pat rie.  Pu i s  ban qu e t ,  ke rmesse ,  bal.

J u in . — 2 3 . Pose de la p r em iè re  p ie rre d ' une  église de 
secours  à C h â te na y- M al a br y .

J u in .  — 3o. Fête des Fél ibres .  La  c o u r  d ’A m o u r  i n a u g u re  le 
rôle inte l l ec tuel  du  Pet i t  Ch â teau .

J u il le t .  — 2 3 . Des affiches a n n o n c e n t  que  le D o m a i n e  de 
Sceaux est f ermé p rov i so i r em ent ,  p o u r  cause de t ravaux 
u r g e n t s .  Les gardes mobi l es  occupen t  le parc.

R e n se i gn em e n ts  pris,  les au to r i t és  d ép ar t em en ta les  avaient  
choi si  ce jou r  p o u r  in a u g u re r  les cascades  de M.  A zém a ,  dans  
la plus  st r icte int imi té .  Seul  M. le P ré s id en t  de la Ré pu b l iq u e ,  
t enu  pa r  ses hau tes  fonc t ions ,  avai t  été convié  p o u r  faire le 
publ ic .

D ’ai l leurs  r ien ne put  e m pê c h er  M.  Alber t  L e b r u n  de 
s’échapper .  On  le r e t rouva  au Pe t i t -Châ teau ,  f ra t erni sant  d é m o 
c ra t iq ue m en t ,  au bord  d ’un bassin et à l’o m b r e  des g r an d s  
arb res ,  avec M. Le Blanc  et qu e lqu es  pê c he u rs  à la l igne.

A o û t. — i 5. Les g r andes  eaux sont  présentées p o u r  la p r e 
miè re  fois au g r an d  publ ic .

A o û t .  — Les 12 débris  de s t a tues  anc ie nn es  qui  en t o u ra ie n t  
l’O c t og o n e  so n t  dé m éna gés  et r épa rt i s  dans  le Do ma in e .

A o û t .  — Les au to ri t és  d épa r t em en ta les  font  ô ter  du  C hâ te au  
les N T  et les A L  qui  r appe la ien t  Na p o lé on  Trév i se  et A nn a  
Lecomte .

A o û t .  — A Bour g  la Reine,  repr ise des t r avaux p o u r  le d o u 
b le me nt  de la G ra n d e  Rue .

L E  P U Y —E N —V E L A Y .  —  I M P R I M E R I E  «  L A  H A U T E - L O I R E  »
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S T A T U T S

A r t i c l e  i  . —  U n e  Société est creee a Sceaux (Seine) sous le 

n o m  « Les A m is  de Sceaux ». Son siège est é ta b li à la  M a ir ie .

A r t i c l e  2 . —  L a  Société « Les A m is  de Sceaux » a p o u r  o b je t:

a) de rech erch er, de re c u e ill ir ,  de classer tous docum en ts  con

ce rn an t la  v il le  de Sceaux e t de les m e ttre  à la  d is p o s it io n  des 

che rcheurs .
b ) de f o u r n i r  au x  m em bres d u  co rps  ense ignan t des docum ents  

(authentiques se ra p p o r ta n t à l ’h is to ire  loca le  e t q u i le u r  p e rm e t

t ro n t  de se rre r de  p lu s  près la  v é r ité  h is to r iq u e  e t de re n d re  

l ’enseignem ent de l ’h is to ire  p lu s  concre t, p lu s  v iva n t.

c) d ’assurer la  p ro te c tio n  des sites e t m on u m e n ts  in téressants.

d ) d ’appu ye r, dans la  m esure de ses fo rce s  et de son in flu e n c e , 

tous p ro je ts  d o n t la  ré a lis a tio n  re n d ra it  la  C ité  p lu s  saine et 

p lu s  be lle .

A r t ic l e  3 .  —  L a  Société ne s’occupera  de p o lit iq u e  o u  de 

re lig io n  q u ’au p o in t  de vue do cu m e n ta ire , sans d iscuss ion .

A r t ic l e  4 . —  F o n t  p a r tie  de la  Société tou tes personnes, 

adm ises p a r  le  C o m ité , après ra t if ic a t io n  à la  p lu s  p ro ch a in e  

ré u n io n  générale, q u i adhè ren t a u x  s ta tu ts  e t ve rsent a n nu e llem e n t 

une  c o tis a tio n  d ’au m o in s  10 fra n c s .

L a  c o tisa tio n  est rache tab le  m oye n n a n t u n  versem ent d ’au  m o in s  

2 0 0  f r s  q u i donne le  t i t r e  de m e m b re  p e rp é tu e l.
T o u t m e m b re  e x c lu  o u  d é m iss io nn a ire  n ’a aucun  d r o it  à 1 a c t if  

soc ia l. . i



A r t ic l e  5 .  —  L a  Société est a d m in is tré e  p a r un  co m ité  co m 

posé de 18 m em bres  élus p o u r  3  ans p a r  les soc ié ta ires  réu n is  

à cet e f fe t ,  renouve lab les  p a r  t ie rs  (p a r  t ira g e  au  s o rt la  p re 

m iè re  année e t la  deux ièm e année) e t ré é lig ib le s .

L e  C o m ité  é l it  dans son sein, u n  bu rea u  com posé de :

U n  P rés iden t,

Deux  vice-Présidents,

Un Secrétaire Général,
U n  S ecré ta ire  A rc h iv is te ,

U n  S ecré ta ire  A d m in is t ra t i f ,

U n  T ré s o r ie r .

A r t i c l e  6 .  — - L e  C o m ité  est chargé de l ’o rg a n is a tio n  des C o n fé 

rences, prom enades o u  exp o s itio n s , de la  su rve illa n ce  des p u b l i

ca tions, i l  convoque les sociéta ires une fo is  p a r tr im e s tre  e t p lu s  

s i c ’est nécessaire ; i l  m e t à exécu tion  les décis ions de la  Société, 

i l  la  représente.

A r t i c l e  8 .  L a  m o i t i é  d u  c a p i t a l  p r o v e n a n t  d e s  f o n d s  d e  ra ch a t 

d e  c o t i s a t i o n  s e r a  p l a c é e  e n  f o n d s  o u  v a l e u r s  g a r a n t i s  p a r  l ’E ta t 

f r a n ç a i s  e t  n e  p o u r r a  j a m a i s  ê t r e  a l i é n é e ,  s a u f  e n  c a s  d e  d i s s o l u t i o n .

A r t i c l e  7 .  —  Les ré u n io n s  de la  Société son t présidées p a r 

le P rés ide n t ou  à d é fa u t p a r un m em b re  d u  b u rea u  o u  un  

m e m b re  d u  com ité .

A  chaque ré u n io n  les m em bres présents c o m m u n iq u e n t à le u rs  

co llègues le ré s u lta t de le u rs  recherches e t la  Société s tatue s u r 

la  su ite  à d o nn e r.

A r t i c l e  9 . —  E n  cas de d is s o lu tio n  de la  Société e t après 

p a ie m e n t des dettes dans le d é la i d ’un  an, le  re l iq u a t  éventue l se ra it 

versé, les 'd o cu m e n ts  ou  o b je ts  re m is  à la  com m u ne  ou , en cas 

de re fu s , à un e  in s t itu t io n  désignée au cou rs  de la  de rn iè re  

ré u n io n .

A r t i c l e  1 0 .  —  L a  Société est représentée dans tous  les actes 

de la  v ie  c iv ile  p a r  son P ré s id e n t ou  à d é fa u t p a r  un  des v ice - 

p rés iden ts .

A r t i c l e  i i .  —  Les sta tu ts  ne p o u r ro n t  ê tre  m o d if ié s  o u  la  

Société d issou te  que p a r  l ’Assem blée généra le  ré u n ie  spécia lem ent 

p o u r  cet o b je t et à la  m a jo r ité  des vo tan ts . L e  vote p a r c o rre s 

pondance sera ad m is  dans ces deux  cas.


