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LE M A R IA G E D 'U N  5CEEN EN 1832

<5
1UJ ARCHIVES rIO r .

Uu municipales f i

S

A l'occas ion  du m ariage de sa f i l le  aînée* Louise M arie  
d 'O rléans avec le ro i des Belges Leopold 1er, Louis P h ilippe  
t in t  à - exp rim e r sa reconnaissance aux C om ba ttan ts  de 
J u ille t .

Sa m a jesté  co ns titu a  une dot aux jeunes f il le s  qui 
épouseraient ce jo u r- là  des garçons qui s 'é ta ie n t illu s tré s  
pendant les T ro is  G lo rie use s .

Le f i ls  d 'une fa m ille  de vignerons à Sceaux, depuis 
Louis XV, N ico las Saunier, se tro u v a it parm i eux. Le M a ire  
de Sceaux (A c h ille  G arnon) v in t le vo ir, l 'in fo rm a  de la 
roya le  décis ion e t lu i demanda s 'i l n 'a v a it pas que lqu 'idée 
re la tiv e m e n t à te l le  ou te lle  jeune f i l le .

- Que si, répond it l'in té ressé , mais e lle  est tro p  riche  
pour m oi (ce en quoi i l  se tro m p a it) . Sur l'in s is ta n ce  du 
m a ire , i l  l iv ra  le nom de la  belle, c 'é ta i t  R osa lie  Barbeau, 
de Fontenay dont le père é ta it ,  lu i aussi, c u lt iv a te u r v igne 
ron.

Le m a ire  de Sceaux v i t  le m a ire  de Fontenay (H enry 
Levasseur) se re n d it avec lu i au d om ic ile  de la  jeune f i l le  
q u 'ils  tro u v è re n t très  consentante. Ils n 'e u ren t aucune 
peine à o b te n ir l'a cco rd  co m p le t des parents.

Le m ariage eu t donc lie  i, le 8 août 1832, su iv i d 'une 
récep tion  à l 'H ô te l de V ille  de Paris qui réun issa it tous 
les jeunes compagnons d 'arm es, p a ra llè lem en t aux fe s t i
v ité s  de C om piègne où a va it lieu  le m ariage p rin c ie r.

La jeune m ariée  ne consen tit à q u itte r  le d om ic ile  
pa te rne l que lo rsq u 'e lle  eu f in i de f i le r  son trousseau, 
ce qui ob ligea le Scéen à s 'in s ta lle r à Fontenay pendant 
quelque te m p s .( Les draps f ilé s  avec ta n t d 'am our fu re n t 
em portés par les occupants Bavarois en 1871.) •

Ils  fu re n t très  heureux, mais n 'eu ren t pas beaucoup 
d 'e n fa n ts . Leur f i l le  ne se m aria  pas. Leur f i ls  fonda une 
fa m il le , ( i l  a a c tu e lle m e n t 64 descendants), mais i l  n 'y  
a plus de Saunier à Sceaux en dehors de deux noms sur 
le m onum ent aux m orts  : E m ile  Saunier, 1914 e t son f i ls  
Jean, 1940.

M a d e le in e  DESELLE

Nicolas SAUNIER 1803- 18S7 
photo p rise  vers 1875 
c o l l.  Deselle.

■N B Bm M ift

Rosalie BARBEAU 
épouse SAUNIER 1812-188c 
photo prise  vers 1875 
c o l l . Deselle.
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Mariage Je .cu is?  d'Orléans 
e t tu  ro i aes Selges léopold 1er 
Peinture de Joseph Court.
Musée de Versai 1 le s .
Cliché des Musées Nationaux.
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M o n s ie u r  le  M a ire ,

S .A . S .  la Pr i n c e s s e  Lou ise v e u t  o f f r i r  des bouquets
aux jeu ne s  f i l l e s  qui  vont  ê t r e  do tées  à l ' o c c a s i o n  de son m a r i a g e .
Je vous adr esse  le  bouquet  d e s t i n é  p ar  S . A . S .  à la j eu ne  f i a n c é e  
de v o t r e  commune. Je vous p r i e  de le  r e m e t t r e  vous-même 
à M e l l e  Barbeau le  j o u r  de la c é l é b r a t i o n  de son mar iage  comme 
l e témoignage d 'u n e  auguste  b i e n v e i l l a n c e  que son époux 
e t  e l l e  s e r o n t  sans doute heureux de r e c e v o i r .
A g ré er ,  Mo ns i eur ,  l ' a s s u r a n c e  de mes se nt i me nts  d i s t i n g u é s .

Le S o u s - P r é f e t  de SCEAUX 

A. LESOURD

cta iu r. - f y -

Le ttre  reçue par le maire de 
Fontenay-aux-Roses
annonçant l 'o f f r e  d'un bouquet o f fe r t
par S.A.S. la princesse Louise à la jeune Fiancée.



TRAVAUX ET RECHERCHES

LA SOCIETE PROPRIETAIRE 

DU JARDIN ET DES EAUX DE SCEAUX 

1799  -  1948

Le p re m ie r  numéro du Bulletin des Amis de Sceaux
nous a permis de préciser  comment  les habi tants  
de Sceaux, en créant  en 1799, une Société p ropr ié 
ta i re  du Jardin et des eaux de Sceaux, avaient  réussi 
à sauver du désastre, consécu t i f  à la vente des biens 
nat ionaux,  une in f im e par t ie  du domaine de Co lber t  
et  comment^ tou t  au long du X IXe  siècle, ce t te  Socié
té s 'é ta i t  é f fo rcée  d 'appor te r  à not re  v i l le  des an i 
mations diverses qui en fa isaient  une des communes  
les plus célèbres de la région.

La maison de Philippes de la Marnière, 
actuellement proprié té  Thévenin, vers 1905 
c o l l.  Thévenin



CHAPITRE I I I

La Société au XIXème siècle  

les d i f f i c u l t é s

P e n d a n t  t o u t  c e  X I X è m e  s i è c l e .  L a  S o c i é t é  a l l a i t  c o n n a î t r e  

d e  g r a v e s  d i f f i c u l t é s ,  à c a u s e  d e  l a m a u v a i s e  v o l o n t é  d e s  
p r o p r i é t a i r e s  d o n t  l es  t e r r e s  é t a i e n t  t r a v e r s é e s  p a r  l es  c o n d u i 

t e s  d ' e a u ,  à c a u s e  d e  l ' é t a t  d e s  c o n d u i t e s  g u i ,  m a l g r é  l a 
v i g i l a n c e  d e s  a d m i n i s t r a t e u r s  e t  d e s  f o n t a i n i e r s  se d é g r a d a i e n t  

d ' a n n é e  en a n n é e  e t  a u s s i  p a r c e  q u e  l es  d e s c e n d a n t s  d e  
L e c o m t e ,  l es  T r é v i s e ,  s ' e f f o r c è r e n t  d e  f a i r e  r e c o n n a î t r e ,  

p e u  à p e u ,  l a  s u p r é m a t i e  d u  d o m a i n e .

I -  PROCES AVEC LES PRO PR IETAIRES

Les c o n tra ts  passés avec les d iffé re n ts^  p ro p rié ta ire s  
par C o lb e rt, renouvelés par le duc de P en th ièvre  en^ 1779, 
ava ien t fa i t  l 'o b je t  en 1823 d'une copie  a u th e n tif ié e  par 
le n o ta ire  Jacques C ic i l le  e t rem ise aux a dm in is tra te u rs  
de la Société . Mais, com m e les p ro p rié ta ire s  de 1779 n 'é ta ie n t 
plus les mêmes que ceux de 1675 e t 1680, ceux du X IXèm e 
s ièc le  ava ien t encore changé e t ce rta ins  ne vou lu ren t pas 
reconna ître  les d ro its  de la Société  d 'où une su ite  de procès.

La Source d'Aulnay

La fe rm e  d 'A u lna y  com prena it une maison avec cour 
devant laque lle  é ta it  un puisard d'eau v ive , une pièce de 
te r re  face  à la  maison, close de murs, dans laque lle  passait 
la voûte  des eaux a lla n t au parc de Sceaux, une p ièce 
de te r re  aux Porchères, traversée  par la  voûte  des eaux, 
achetée par D an ie l Louis Phelippes de la M arn ie re  en 1781 
à une dem oise lle  P éz iè re . A c e tte  fe rm e  s 'e ta ie n t a joutées 
des te rre s  p rovenant de Jean -B ap tis te  C ham pin qui les 
a va it acquises de Jean Tard iveau e t de M arie -M ade le ine  
d 'O rléans, sa fem m e. La fe rm e  d 'A u lnay  n 'a v a it pas é té  
confisquée e t é ta it  restée en tre  les mains de la fa m ille



de la  M arn iè re  qui cependant en a v a it, à i'époque révo lu 
tionna ire , vendu un c e rta in  nom bre de parce lles à un nommé 
Barro is e t a un nom me R og ier. La p ro p rié té  de La M arn ière  est 
vendue en 1822 au Baron A cloque de S a in t-A ndre , descendant 
d'une ancienne fa m ille  de C hâtenay. (*)

Dès le mois d 'aoû t su ivant, la S ocié té  engage une p rocé
dure pour fa ire  respecte r les d ro its  q u 'e lle  te n a it du duc 
de P en th ièvre  e t en p a r tic u lie r  la  fa c u lté  pour ses ouvrie rs 
de v é r if ie r  e t répare r à to u t m om ent les ouvrages d 'adduction  
d eau qui se tro u v e n t dans c e tte  p ro p r ié té . Acloque reconnaît 
ces d ro its , mais p ré tend  que, pour que la Société puisse 
in te rv e n ir  e ffic a c e m e n t, i l  fa u d ra it  q u 'e lle  a it  un re levé 
précis^ des endro its  où se tro u ve n t les ouvrages qu 'e lle  d o it 
c o n trô le r et^ que, d 'a u tre  p a rt, e lle  prouve qu'un con trô le  
est^ nécessité par le m auvais fo n c tio n n e m e n t du réseau qui 
amene l'eau d 'A u lna y  au v illage .

Le 6 août 1823, on a b o u tit à un com prom is. La p ro p rié té  
sera coupée en deux par un aqueduc ; au nord e t jusqu'à 
la p ro p rié té  de M a th ieu  de M on tm orency, la Société pourra 
fa ire  fa ire  lib re m e n t tou tes  les fo u ille s  q u 'il lu i conviendra 
e t sera p ro p r ié ta ire  de tou tes  les eaux qui pou rra ien t en 
decouler. Au sud de l'aqueduc e t à une d istance de 8 m. 
du mur, A cloque pourra  disposer des eaux q u 'il trouve ra  
com m e bon lu i sem ble. Le regard  s itué  dans la cour de 
la maison reste la p ro p rié té  de la Société , Acloque pourra

• E n  e f f e t ,  s o n  p è r e ,  A n d r é  A r n a u i t ,  s i g n a t a i r e  d e s  c a h i e r s  
d e  d o l é a n c e s  d e  l a c o m m u n e  d e  C h â t e n a y  en 1 7 8 9 ,  a v a i t ,  
d a n s  l es  m ê m e s  a n n é e s  o u v e r t  u n e  b r a s s e r i e  r u e  M o u f f e t a r d .  
G a r d e  n a t i o n a l ,  i l  a v a i t  j o u é  un r ô l e  i m p o r t a n t  le 21 j u i n  
1 7 9 2  en p r o t é g e a n t  l a f a m i l l e  r o y a l e  c o n t r e  l a f o u l e  qu i
e n v a h i s s a i t  l es T u i l e r i e s .  Il p o s s é d a i t  à C h â t e n a y  un t e r r a i n  : 
" i n é g a l  e t  s a b l o n n e u x  sur  l e q u e l  é t a i t  c o n s t r u i t e  u n e  ma i s o n  
d e  j a r d i n i e r " ,  q u e  l ' o n  a p p e l a i t  d a n s  l e p a y s  l e V a l  d u  L o u p  

ou  l a V a l l é e  a u x  l ou p s .  En 1 8 0 7 ,  i l  a v a i t  v e n d u  c e  t e r r a i n  

à C h a t e a u b r i a n d  q u i  a v a i t  q u e l q u e s  r a i s o n s  d e  s ' i n s t a l l e r
à l a c a m p a g n e  s a n s  t r o p  s ' é l o i g n e r  d e  P a r i s .  Son  f i l s ,  A n d r é  
A r n a u i t  A c l o q u e  d e  S a i n t - A n d r é  é t a i t  d e v e n u  un  r i c h e . d i s t i l 

l a t e u r  qu i  t e n a i t  b o u t i q u e  r u e  S a i n t - A  nd r é - d  e s - A  r t s. N a p o l é o n  
l ' a v a i t  n o m m é  b a r o n  e t  c h e f  d e  l é g i o n  d e  la G a r d e  R é p u b l i 
c a i n e  en 1 8 1 4 .  A p r è s  l a c h u t e  d e  l ' E m p e r e u r ,  i l  s ' é t a i t
r a l l i é  à L o u i s  X V I I I  q u i  l ' a v a i t  f a i t  c h e v a l i e r  d e  l a L é g i o n  
d ' h o n n e u r .  L a  V a l l é e  a u x  L o u p s  é t a n t  d e v e n u e  en 1 8 1 8  la 
p r o p r i é t é  d e  M a t h i e u  d e  M o n t m o r e n c y ,  A c l o q u e ,  sans  d o u t e  
d é s i r e u x  d e  r e t r o u v e r  s o n  p a y s  d ' o r i g i n e  a c h è t e ,  l e 4 j u i n
1 8 2 2 ,  la f e r m e  d e  l a M a r n i è r e  s i t u é e  en b o r d u r e  sud d e  
L a  V a l l é e  au x  L o u p s ,  c ' e s t - à - d i r e  q u ' i l  r e m p l a c e  p a r  u n e  
m a g n i f i q u e  d e m e u r e ,  l a m a i s o n  d e  j a r d i n i e r  q u i  a v a i t  é t é  
c e l l e  d e  s on  p è r e .



y puiser pour ses besoins personnels à co nd ition  de ne pas 
u tilis e r  une pompe mais un seau m anoeuvré à bras. Le jou r 
où le p ro p r ié ta ire  aura trouvé , dans la  p a rtie  qui lu i est 
réservée, une q u a n tité  d'eau su ffisa n te  pour ses besoins, 
le d ro it  de puiser dans le regard appartenant à la Société 
lu i sera re t iré . En 1830, Acloque m e t sa p ro p rié té  en vente . 
Un p rem ie r acquéreur, Lesage, se présente e t demande 
à la Société  de lu i vendre ses d ro its  sur les eaux. Devant
le re fus de c e lle -c i i l  se re t ire . En 1835, c 'e s t un nommé
Hennequin, m em bre du T ribuna l du C om m erce de Paris 
qui dev ien t p ro p r ié ta ire . I l demande à la  Société  la  per
m ission de puiser de l'eau  dans le regard de sa cour pour 
les besoins de sa maison. E n tre  tem ps, du reste, la  Société, 
sans renoncer à ses d ro its , a va it en fa i t  cessé les travaux
de co ns tru c tio n  de l'aqueduc e t les fo u ille s  pour trouve r
de nouvelles sources, so it parce qu 'e lle  n 'a v a it pas les moyens 
de les con tinuer, so it parce q u 'il ne re s ta it aucun espoir 
d 'a m é lio re r de c e tte  façon l'a lim e n ta tio n  en eau.

Les c inquante  années qui su iv ire n t duren t se passer 
sans in c id en t no tab le . En 1885, la p ro p r ié ta ire  de la fe rm e  
d 'A u lnay, Madame Veuve Thévenin e t la Société  m e tte n t 
un po in t f in a l à l 'a f fa ir e  en passant un accord. Les A d m i
n is tra te u rs  de la Société  renoncent à co ns tru ire  un aqueduc 
sur la  p ro p rié té , mais res ten t p ro p rié ta ire s  d'un regard 
ou puisard qui se trouve  dans la cour de Mme Thévenin 
ainsi que les eaux qui s 'y rendent, y sé journent e t en so rten t ; 
ils  res ten t éga lem ent p ro p rié ta ire s  du regard ou puisard 
s itué  de rriè re  l'O ran g e rie . La Société pourra fa ire  procéder 
à to u te  v é r if ic a t io n  ou répara tion  de ces deux regards e t 
par conséquent aura d ro it d 'en trée  dans c e tte  p a rtie  de 
la p rop rié té . Madame Thévenin renonce aux d ro its  que s 'é ta it  
réservé Acloque dans l'a u tre  p a rtie  e t re ç o it en com pen
sation  une somme de 500 F.

L'étang du Plessis-Piquet

Si l 'a f fa ire  de la  source d 'A u lnay a va it mis c inquante 
ans à se résoudre, e lle  n 'a v a it pas occasionné de graves 
con tes ta tions. Beaucoup plus sérieuse est l 'a f fa ire  qui oppose, 
aussi pendant plus de cinquante  ans, la Société e t les p rop rié 
ta ire s  de l'E ta ng  du P lessis-P iquet.

La se igneurie du P lessis-P iquet n 'a v a it pas é té  achetée 
à la R évo lu tion  ; e lle  é ta it  donc restée dom aine nationa l 
e t re s titué e  en 1814, à la duchesse d 'O rléans. En 1817, 
e lle  la vend à un nommé Vanderberg qui so uha ita it agrand ir 
la p ro p rié té  q u 'il possédait. En 1818, Vanderberg fa i t  en tourer 
l'é ta n g  d'un m ur, sce lle r la bonde qui perm et l'é cou lem en t 
des eaux vers Sceaux e t, au mois de décem bre vend les 
glaces qui se sont form ées sur l'é ta ng  à un com m erçan t



çjg Bagneux. La  S oc is tc  a ttaque  auss itô t Vanderberg. E lle  
f a i t  v a lo ir  que l'é ta n g  est une c u v e tte  où l'eau  a rr iv e  par
des rigo les  soute rra ines pratiquées par C o lb e rt e t le duc
de P en th ièvre , que c 'e s t un rése rvo ir he rm é tiquem en t clos 
vers sa chute , dont to u te  la  masse v ie n t a bo u tir, non pas 
à un ruisseau, mais à un tuyau ouve rt ou fe rm é  par un rob ine t. 
Pour pouvo ir fa ire  écou le r l'eau, i l  est nécessaire de tou rne r 
un des deux rob ine ts  ou soupapes é ta b lis  dans le fond a 
un pied l'un  de l 'a u tre  e t l'o n  ne peut le fa ire  qui si l'on  
a accès à un ouvrage de m açonnerie  fa isa n t une je tée  d 'e n v i
ron 6,50 m. sur l'é ta n g . Le m ur c o n s tru it  par Vanderberg 
empêche ce t accès. I l ne s 'a g it pas d 'un cours d eau, mais 
d 'un d ro it  de puisage qui a besoin du f a i t  de 1 homme et
pour leque l un lib re  e t fa c ile  accès est à to u t m om ent
nécessaire. Q u 'il y a it  U m. 55 d 'eau en h ive r e t seulem ent 
3 m. 25 en é té , ce n iveau ne fa i t  rien  à la chose, l'eau 
a p p a rtie n t à la Société  e t par conséquent 1 en lèvem ent 
des glaces est en fa i t  un dé tournem ent d 'une p a rtie  des
eaux de l'é ta ng .

En conséquence, la Société  in te n te  un procès à Vanderberg, 
le 29 a v r il 1819, dem andant la d é m o litio n  du m ur e t une 
in dem n ité  de 300 F pour l'e n lè vem en t des glaces. Le  ̂ 28 
aoû t de la même année, le tr ib u n a l déboute la Société,
mais oblige Vanderberg à p ra tiqu e r une p o rte  dans son mur 
de c lô tu re  dont la c lé  sera rem ise au fo n ta in ie r . Un ingé
n ieur des Ponts e t Chaussées, Lam andi, est chargé d 'ind ique r 
le mode d 'opé re r l'é co u lem en t des eaux dans les d if fé re n 
tes saisons de l'année, lequel mode sera com biné e t p ropo r
tionné  à la q u a n tité  d 'eau qui se tro u ve  dans l'é ta n g  en
te lle  sorte  que la su p e rfic ie  de c e lu i-c i so it tou jou rs  couve rte  
e t que Vanderberg puisse tou jou rs  disposer du volum e d'eau 
nécessaire à ses besoins. Le 19 décem bre, la Société  fa i t  
appel e t demande qu'un expe rt so it nom mé, au gré des
deux pa rties  e t donne son avis sur les neuf points suivants :

1) Si  l a b o n d e  d a n s  l a q u e l l e  s o n t  p l a c é e s  l es  s o u p a p e s
d ' o ù  l es  e a u x  s o r t e n t  p o u r  a l l e r  à S c e a u x  e s t  c o n s t r u i t e  

d a n s  l ' i n t é r i e u r  d e  l ' é t a n g ,

2)  Si  c e s  s o u p a p e s  s o n t  p l a c é e s  d e  m a n i è r e  à c e  q u e ,  
en  t o u t  t e m p s ,  m ê m e  a u - d e s s o u s  d e s  p l u s  b a s s e s  e a u x ,  l ' e a u  

d e  l ' é t a n g  p u i s s e  a r r i v e r  à S c e a u x ,

3 ) s ;  l e c o n d u i t  q u i  r e ç o i t  l ' e a u  à p a r t i r  d e  l ' é t a n g

a é t é  f a i t  à l ' e f f e t  d e  l a c o n d u i r e  a u x  b a s s i n s  d e  l a M é n a g e 

r i e  e t  d e  l à a u x  é t a b l i s s e m e n t s  p u b l i c s ,

4)  Si ,  p a r  sa d e s t i n a t i o n  p r i m i t i v e ,  l ' é t a n g  a é t é  f o r m é  
p o u r  l e s e r v i c e  d u  c h â t e a u  e t  d u  p a r c  d e  S c e a u x  e t  p o u r  
a u g m e n t e r  l e v o l u m e  d e s  e a u x  à e u x  n é c e s s a i r e s  e t  l e u r  

a r r i v a n t  p a r  d ' a u t r e s  s o u r c e s ,
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5) Si  l e so l  d e  l ' é t a n g  e s t  e t  p e u t  ê t r e  t o u j o u r s  c o u v e r t  

d a n s  sa t o t a l i t é  p e n d a n t  t ou t es  l es  s a i s o n s  d e  l ' a n n é e ,

6)  Q u e l s  s o n t  l es  m o y e n s  à l ' a i d e  d e s q u e l s  l ' é t a n g  r e ç o i t  

l es  e a u x ,

7)  Q u e l l e  e s t  l a h a u t e u r  d e  l ' e a u  d a n s  l es  p l u s  g r a n d e s  
s é c h e r e s s e s  e t  si  l e v o l u m e  d ' e a u  es t  a l o r s  s u f f i s a n t  p o u r

l a n o u r r i t u r e  e t  l a  c o n s e r v a t i o n  d u  p o i s s o n ,

8)  Si  l e s  t r a v a u x  e x é c u t é s  p a r  l a S o c i é t é  e t  à ses f r a i s  

o n t  eu  p o u r  b u t  d e  p r o c u r e r  un p l u s  g r a n d  v o l u m e  d ' e a u x
a u x  é t a b l i s s e m e n t s  p u b l i c s  sans  r e c o u r i r  a u x  e a u x  d e  l ' é t a n g ,

9)  Si  l es  c o n c e s s i o n s  d ' e a u  f a i t e s  p a r  l a  S o c i é t é  s o n t  

s u f f i  s a m e n t  f o u r n i e s  p a r  l es  e a u x  d e s  a u t r e s  s o u r c e s  q u ' e l l e

a a m e n é e s .

Lam and i ayan t re fusé de fa ire  c e tte  expe rtise , e lle
fu t  e n tre p rise  par un a u tre  expe rt : E m ery, mais com m e 
i l  ne déposa pas de rappo rt, aucune su ite  ne fu t  donnée 
à l 'a f fa ire .

Le 12 novem bre 1868, Lenepveu Boussaroque de L a fo n t 
se rend acquéreur du Château du P less is-P ique t e t, le 18
ja n v ie r 1869, i l  assigne la Société pour rep rendre  l'in s ta n ce  
pendante devant la Cour d 'appel depuis le 29 décem bre 
1819. 11 entend fa ire  de l'é ta n g  un lieu  d 'ag rém en t e t de
prom enade, i l  é ta b lit ,  à environ  1 m. du n iveau de l'eau, 
une a llée  em p ie rrée  qui en fa i t  le to u r. 11  ̂ demande donc 
que l 'a f fa ir e  reprenne au po in t où e lle  é ta it  restée e t 
que l'o n  nom me un nouvel expe rt. Ses arguments^ sont les 
su ivants  : i l  est léga lem en t p ro p r ié ta ire  d 'un étang qui
a p p a rte n a it à la  duchesse d 'O rléans. Lorsque la Socié té  
a v a it acquis de Lecom te  le parc de la M énagerie  e t les
eaux, i l  ne lu i a v a it é té  a ttr ib u é  que la jouissance des eaux, 
m ais non la p ro p r ié té  fon c iè re , ni ce lle  des francs-bords, 
ni c e lle  de la pêche. O r, i l  n 'y  a pas d 'é tang  sans eau e t 
com m e sans eau, i l  n 'y  a pas de poissons, i l  ne peut e xe r
ce r son d ro it  de pêche. M arçais, l'e x p e r t nom mé par le
tr ib u n a l dépose son ra p po rt le 5 oc tob re  1871 ; i l  co n c lu t
que, " p o u r  q u e  l ' é t a n g  s o i t  t o u j o u r s  c o u v e r t  d e a u ,  u n e  
h a u t e u r  d e  1 m .  55  e s t  n é c e s s a i r e ,  l a p r i s e  d ' e a u  d e  l a S o c i é t é  

d e v r a  d o n t  ê t r e  p l a c é e  à 1 m .  35 en c o n t r e - b a s  d u  s e u i l  
d u  d é v e r s o  i r . "  La Socié té , de son cô té , d it  que " l ' é t a n g  d u  P l e s -  
s i s - P i q u e t  e s t  u n e  c o n s t r u c t i o n  t o u t  à f a i t  a r t i f i c i e l l e ,  

f a i t e  p a r  C o l b e r t  e t  ses s u c c e s s e u r s  p o u r  r e c u e i l l i r  l es  e a u x  
d e s  c o t e a u x  e n v i r o n n a n t s  e t  a i n s i  a l i m e n t e r  l e c h â t e a u ,  
l e p a r c  e t  l e v i l l a g e  d e  S c e a u x " .  A van t C o lb e rt, i l  n 'y  a v a it 
en c e t e n d ro it pas le m oindre f i le t  d'eau. La  S ocié té  é ta n t 
devenue, par l 'a c te  de 1799, p ro p r ié ta ire  de tou tes  les in s ta l
la tio n s  fa ite s  par C o lb e rt, la to ta lité  des eaux contenues



Ancienne g r i l le  du château du Marquis 
de Trévise sur la route d'Orléans 
carte postale

dans l'é tang  lu i a p p a rtie n t e t e lle  d o it en disposer sans 
que le p ro p r ié ta ire  du château du P lessis-P iquet puisse s'y 
opposer.

En ju i l le t  1872, le tr ib u n a l rend un jugem ent assez 
am bigû qui essaie de c o n c ilie r  les in té rê ts  des deux parties. 
La jouissance concédée à la Société ne pouva it a lle r jusqu'à 
rédu ire  les eaux au po in t que l'é ta n g  ne subsiste plus comme 
étang ; d 'a u tre  p a rt le p ro p r ié ta ire  deva it s 'im poser les 
cond itions e t aménagem ents nécessaires pour m a in ten ir 
la prise d'eau concédée. Les eaux qui a lim e n ta ie n t a u tre 
fo is  l'é tang  avec assez d'abondance pour en re m p lir tou te  
la capac ité  ont subi une d im in u tion  considérable  sous l'in flu e n ce  
de causes qui peuvent ê tre  a ttr ibuées  avec c e rtitu d e  au 
déboisem ent des p la teaux environnants e t à la cu ltu re  trans
fo rm ée des pentes e t co llines  qui déversa ient les eaux p lu 
v ia les dans l'é ta ng . Le tr ib u n a l d is tingue donc l'eau qui 
est dans l'é tang  e t qui a pp ra tie n t à Lenepveu e t l'eau  qui 
sort de l'é ta ng  dont la Société peut lib re m e n t disposer. 
E lle  devra donc é ta b lir  sa prise d'eau de façon à ce q u 'il 
reste tou jours 1 m. 50 dans l'é ta ng . Lenepveu, de son côté  
v e ille ra  à é v ite r l'envasem ent des fonds e t à réparer les 
fu ite s  qui pou rra ien t se produire .

Ce jugem ent ne m it pas f in  aux inc iden ts. En 1877, 
le marquis de T rév ise  a ttaque  à la fo is  la Société pour 
manque d 'e n tre tie n  des conduites, rigo les e t autres pierrées 
am enant l'eau du Plessis au château e t Lenepveu pour avo ir 
détourné l'é ta ng  de sa destina tion  p rem iè re  qui é ta it  de 
se rv ir de rése rvo ir d 'a lim e n ta tio n  e t d'en avo ir fa i t  un orne
m ent de sa p ro p rié té . De son cô té , le niveau ne cessant 
de baisser, Lenepveu a ttaque  la Société  q u 'il accuse d 'avo ir 
in s ta llé  d 'au tres prises d'eau que ce lles dé fin ies par le juge
m ent de 1872, en p a r tic u lie r  qua tre  prises au niveau de 
la levée de l'é ta n g  qui am enaient un déb it de 21 023 m 3 
par seconde, s 'a jo u ta n t aux 27 000 m 3 norm a lem ent concédés. 
Le marquis de Trévise, in te rven a n t en tie rc e  opposition 
a ff irm e  que les travaux ex is tan ts  au bas de la levee, que 
Lenepveu a ttr ib u e  à des manoeuvres récentes de la Société 
e t q u 'il q u a lif ie  de f i l t ra t io n s  s 'échappant de l'é tang , avaient 
é té  fa its  e t exécutés sous la d ire c tio n  de C o lbert, qu 'ils  
am enaient au parc de Sceaux les eaux provenant des sources 
des Vaux R obert qui sont des eaux potables en tiè rem ent 
d iffé re n te s  de ce lles du Plessis ; que sur un plan, vieux 
d'au moins un sièc le  e t a ttr ib u é  à C ic ille , géom ètre du 
duc de P enth ièvre, f ig u re n t au pied de la chaussée de l'é tang , 
quatre  sources de chacune desquelles p a rte n t des voûtes, 
regards e t p ierrées fa isan t év idem m ent p a rtie  d'un ensemble 
de conduites d 'e a u .’ Par con tre  des procès verbaux fa its  
par la  Société, les 8 e t 20 ja n v ie r e t le 2 fé v r ie r 1876, 
é tab lissen t q u 'il y a, dans la m açonnerie fo rm a n t la c lô tu re
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Plan des voûtes des Vaux-Robert 
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de l'é ta n g , don t l 'e n tre t ie n  est à la charge de Lenepveu, 
des trous  e t des in te rs tic e s  donnant lieu  a des fu ite s  cons i
dérables. Dans un a rrê t du 22 août 1878, la  C our ré tra c te  
l 'a r r ê t  de 1872 en tou te s  les d ispositions qui p o rte n t p ré ju 
d ice au m arqu is de T rév ise  : Lenepveu d o it rendre  l'é ta n g  
du Piessis à sa d e s tin a tio n  p rem iè re  de re tenue d'eau en 
te lle  so rte  que l'eau  puisse, com m e par le passe, s e leve r 
au n iveau du déve rso ir é ta b li à l 'o r ig in e  par C o lbert^ e t 
se rv ir e ff ic a c e m e n t à l'a lim e n ta tio n  du ré se rvo ir de la M éna
gerie  e t ensu ite  des bassins du château e t du parc. I l devra 
fa ire  boucher les fu ite s  e x is ta n t dans la  levée de 1 é tang ; 
i l  devra en leve r les a rbres a hautes tiges qu i l  a indûem ent 
p lantés sur la digue in té r ie u re  ; i l  ré ta b lira  la prise d 'eau 
te lle  q u 'e lle  e x is ta it  depuis 1800 a 1 m. 60 env iron  de 1 ancien 
fond ; i l  en lève ra  la vase qui obstrue  l 'o r i f ic e  de la  bonde, 
i l  sera tenu  de la isser l'é ta n g  se re m p lr jusqu 'à  la  hau teur 
du déverso ir sans pouvo ir d is tra ire  ou dé tou rne r les eaux.

Le tr ib u n a l a v a it e te  plus sensible aux in té rê ts  personnels 
du m arquis de T rév ise  qu 'à  ceux de la Société , mais com m e 
les uns e t les au tres  en re t ira ie n t  p ro f it ,  to u t le monde 
s'en ré jo u it.

Les Vaux Robert, la Fosse Bazin, l'E tang rouge

Les sources des Vaux R obe rt e t de la Fosse Bazin pa ra is 
sent dans l'a c te  de f lo ré a l an VII sous le te rm e  vague : 
d 'a u tre s  sources. E lles é ta ie n t potables e t d une rem arqua 
ble abondance. L 'A ssem blée  générale de la Société  consta te , 
en 1876, que grâce à e lles on a pu rem éd ie r a l'in s u ffis a n c e  
des eaux d 'A u lna y  e t à la p r iv a tio n , en raison du procès, 
des eaux du Piessis. Nous re trouvons Lenepveu Boussaroque 
de L a fo n t à propos des eaux des Vaux Robert,^ dans l 'a f fa ir e  
de l'E ta n g  rouge. L 'E ta n g  rouge é ta it  une p iece de te r ra in  
s ituée  au dessus du hameau de Robinson au lieu  d it  Les Bouil
lons e t qui fa is a it  p a r tie  de l'anc ienne  se igneurie  du P lessis- 
P ique t.
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C e tte  p ièce de te r re  re c e v a it, par un v ie il aqueduc, 
tou tes les eaux p rovenant des hauteurs environnantes : 
eaux de p lu ie  e t eaux ménagères e t même urines d'ânes 
qui on le sa it, é ta ie n t fo r t  nom breux à Robinson. Ces eaux 
s tagna ien t au m ilie u  du te r ra in  dans une espèce de mare 
creusée par la  m ain de l'hom m e, entourée de bords très 
élevés, lim ité e , au sud e t à l'o u e s t, par la rou te  de C ho isy- 
le -R o i à V ersa illes, au nord e t à l'e s t par des te rra in s  appar
tenan t à p lusieurs p ro p r ié ta ire s . En 1884, Lenepveu a va it 
demandé aux Ponts e t Chaussées de supprim er c e tte  m are, 
mais i l  lu i a v a it é té  répondu q u 'il s 'ag issa it d'une se rv itude  
à laque lle  i l  d e va it se p lie r. En 1887, Lenepveu vend ce
te rra in  à un e n trep reneu r de m açonnerie , nommé Paris, 
dem eurant à Fontenay-aux-R oses. C e lu i-c i creuse auss itô t 
une tranchée dans les berges de l'é ta n g  de façon à ce que 
les eaux s 'écou len t ; i l  abat les arbres qui l'e n to u re n t e t
com m ence à re m b la ye r avec la te r re  des berges, to u t cec i 
év idem m ent sans aucun préavis ni a u to risa tio n . Or les voûtes 
de Vaux R obe rt sont contigües à la p a rtie  nord-est de l'E ta ng  
Rouge, e lles s 'é la rg isse n t à ce t e n d ro it pour a tte in d re  env iron  
100 m. e t fo rm e n t une réserve d 'eau très  im p o rta n te . E lles 
ont é té  envahies par les eaux polluées que Paris a libérées.
Ce dern ie r a, en ou tre , fa i t  co n s tru ire  à la lim ite  de sa
p ro p rié té  un m ur qui repose sur les voûtes sur 20 m. de 
longueur e t qui a occasionné des ébou lem ents à l 'in té r ie u r .  
La Société  demande au tr ib u n a l de la Seine la d é m o lition  
de la p a rtie  du m ur qui repose sur les voûtes e t que les 
mesures so ient prises par Paris pour é v ite r  l'envah issem ent 
des eaux de ru isse lle m e n t su rto u t en cas d'orages ou de 
plu ies abondantes. E lle  o b tie n t s a tis fa c tio n , le 6 a v ril 188S 
e t un appel in te r je té  par Paris est re je té  par ac te  du Palais du 
6 novem bre de la m êm e année.

Les p rop rié tés  p rivées, s ituées en con tre -bas de l'E ta n g  
Rouge, ava ien t, e lles  aussi, reçu le u r p a rt d'eau stagnantes.

MM de G rosjean, d 'H e u rlé , N o b le t e t C h ev illon  dem andè
re n t au D é p a rte m e n t de fa ire  creuser, à la lim ite  de leurs 
p rop rié tés  e t sur une bande de te r ra in  q u 'ils  concédera ien t 
à l'a m ia b le , un fossé pavé ou é ta b li en m eu liè re , de 1 m. 20 
de large e t de 60 cm . de p ro fondeu r, qui re c u e ille ra it  les
eaux e n tre  les rou tes  dépa rtem en ta les  72 e t 73. La voûte  
des Vaux R o b e rt s e ra it trave rsée  par ce fossé au moyen
d'une condu ite  en m açonnerie . Ce fossé est com blé, en 
1895, par le nouveau p ro p r ié ta ire , M. C a ttin , dem eurant 
à Paris, 75, rue de V ou illé . I l a décidé de fa ire  un lo t is 
sem ent sur ce te r ra in  ; une rue sera é ta b lie  sur l'e m p la c e 
m ent du fossé. La  S ocié té  donne son accord  à co nd ition
de garder le d ro it  de fa ire  des fo u ille s  sur une zone de 
5 m. pour l 'e n tre t ie n  des condu ites e t de n 'ê tre  tenue qu'au 
rem b la i des fo u ille s  e t au n iv e lle m e n t du sol. C a tt in  cède 
en o u tre  un p e t it  te r ra in  sur la  co ndu ite  des Vaux R obert 
a insi que le m ur e t le rem b la i é levé sur c e tte  p a rtie  du
te rra in . Le procès Paris  se tro u ve  a insi te rm in é  à la sa tis 
fa c tio n  générale.



I I  -  LA  D E TE R IO R A TIO N  ET  

LA  TR A N SFO R M A TIO N  DU  RESEAU

Les p ro p rié ta ire s  com m e Paris e t après lu i C a tt in  n é ta ie n t 
pas les seuls à appo rte r des p e rtu rb a tion s  a la  d is tr ib u tio n  
e t à la pu re té  des eaux. I l  y a va it aussi e t en to u t p rem ie r 
lieu  les h ab ita n ts  de Sceaux, p a rtic u liè re m e n t les b lanchis 
seurs. Dans sa séance du 30 août 1826, les a dm in is tra te u rs  
de la S ocié té  fo n t é ta t du p ré jud ice  que causent ces a rtisans 
qui von t jo u rn e lle m e n t aux fon ta ines  publiques puiser de 
l'eau  pour re m p lir  les bassins ou lavo irs  dans lesquels ils  
la ve n t lessives e t savonnages.

c e t t e  c o n s o m m a t i o n  j o u r n a l i è r e  e t  e x t r a o r d i n a i r e  

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

d ' e a u  si  b i e n  q u e ,  d a n s  l es  f o r t e s  c h a l e u r s ,  u n e  d e s  f o n t a i n e s  
p u b l i q u e s  e t  l a  M a i s o n  d e s  p a u v r e s  se t r o u v e n t  s an s  e a u ,

-  l e l a v o i r  m u n i c i p a l ,  s i t u é  d a n s  l a p a r t i e  b a s s e  d u  
v i l l a g e ,  q u i  e s t  un  b e a u  l a v o i r ,  a l i m e n t é  p a r  d e s  e a u x  t r è s  
b e l l e s  e t  t r è s  a b o n d a n t e s ,  e s t  m a i n t e n a n t  d é s e r t é  p a r  l es 
b l a n c h i s s e u r s  e t  l e f e r m a g e  ne r a p p o r t e  p l u s  q u e  l a m o i t i é  

d e  l a  l o c a t i o n  p r e m i è r e ,

-  l es  b l a n c h i s s e u r s ,  p l a c é s  d a n s  d i f f é r e n t s  q u a r t i e r s  

d e  l a c o m m u n e  l a i s s e n t  c o u l e r  s u r  l a v o i e  p u b l i q u e  l e s  e a u x  
s a v o n n e u s e s  q u i ,  en  s é j o u r n a n t  e n t r e  l es  p a v e s ,  r é p a n d e n t ,  

s u r t o u t  en  p é r i o d e  d e  c h a l e u r ,  u n e  o d e u r  m e p h i t i q u e ,  t r è s

i n s a l u b r e . "

En conséquence, la Socié té  demande au M a ire  de la 
com m une de prendre un a rrê té  pour fa ire  cesser ces abus 
en cons idé ran t que les eaux des fon ta ines  publiques, essen 
t ie lle m e n t potables, do iven t ê tre  a ffe c te e s  au se rv ice  in té 
r ie u r des ménages. Le  ro b in e t de la fo n ta in e  de 1 eglise 
sera rem p lacé  par une cane lle  à p iston  e t pour é v ite r  que 
les b lanchisseurs e t en p a r t ic u lie r  le nom me Thomas, vo is in  
de la fo n ta in e , ne v ienne la n u it re m p lir  leur la y o ir, la 
cane lle  sera fe rm ée  par un cadenas. Un ro b in e t, de trè s  
fa ib le  d é b it sera é ta b li pour la  n u it, a fin  que les hab itan ts  
e t les passants puissent avo ir tou jou rs  1 eau dont ils  ont

besoin.

En 1886, la S ocié té  décide que les p ie rres re co uvran t 
les regards seront m aintenues par des barres de fe r , fixées  
par des vis, qui ne p ou rron t ê tre  tournées que par une c le
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Voûte de canalisation
Propriété Croux à Châtenay-Malabry
Photo P. Lemaitre

spéciale. C e tte  mesure a é té  rendue nécessaire par le fa i t  
que les cu ltiva te u rs  ont pris l'h a b itu d e , so it pour étancher 
leu r so if, so it pour a rroser leurs p lants, de leve r ces p ierres 
e t de puiser l'eau qui y coule. Ce fa isan t, ils  la issent tom ber 
dans ces regards des te rres  e t des m atiè res  m alpropres 
qui salissent l'eau. E nfin , en 1908, la com m une du Plessis- 
P ique t ayant fa i t  co ns tru ire  un égout en am ont de l'é tang , 
sous la Grande Rue e t sous la rue de Fontenay, e t ayant 
in v ité  les p rop rié ta ire s  rive ra in s  à y fa ire  des pénétra tions 
pour les eaux p luv ia les e t ménagères, la  Société adresse 
une p ro tes ta tion  é c r ite  à la M a irie . E lle  c ra in t que, c lan 
destinem ent, les rive ra ins  y conduisent les m atiè res fécales
e t les purins d'où p o u rra it ré su lte r la con tam ina tion  des 
eaux de l'é tang .

A mesure que passe le tem ps, le réseau é ta b li par 
C o lb e rt se d é té rio re  de plus en plus. La p rem ière  cause 
de c e tte  d é té rio ra tio n  p ro v ie n t des racines des arbres plantés 
le long des conduits. La d istance d'une to ise, c 'e s t-à -d ire  
env iron  2 m., imposée par C o lb e rt est ra rem ent respectée. 
Au mois de ju i l le t  1813, le fe rm ie r du m arché de Sceaux 
se p la in t de manquer d'eau depuis tro is  semaines. Les condui
tes a lim e n ta n t le Marché, tra ve rsa ie n t le parc du château 
e t é ta ie n t bouchées par les racines des arbres qu 'ava ien t 
p lantés Lecom te. Il fa l lu t  une som m ation d 'hu iss ier et un 
jugem ent du tr ib u n a l pour que le p ro p r ié ta ire  du domaine
consente, en 1816, à a rracher ses arbres. Heureusement
les p rop rié ta ires  sont souvent moins ré c a lc itra n ts . En 1880,
MM Barbier e t Masson, dont les p rop rié tés  sont traversées 
par les voûtes d 'A u lnay, consentent à a rracher plusieurs 
arbres de haute ta i l le  e t qui ava ien t plus de 30 ans. De 
son côté , M. C roux, pép in ié ris te , fa i t  en lever des arbres 
p lantés trop  près des voûtes dans le sen tie r d 'A u lnay. En 
1882, d'énormes racines de vern is du japon, p lantés dans
le ja rd in  de Madame Vaibray, 98, rue Houdan, obstruent
les tuyaux qui trave rsen t sa p rop rié té . I l fa l lu t  l 'in te rv e n 
tio n  du marquis de T révise  e t la promesse q u 'il p rend ra it 
la m o itié  des fra is  à sa charge pour que Mme Vaibray auto 
rise les ouvriers à e n tre r dans son ja rd in . Après avo ir décou
v e rt les tuyaux sur une tre n ta in e  de m ètres, ils  consta ten t 
q u 'ils  sont rem p lis  d'une qua n tité  de vase e t de racines. 
Un grand peup lie r suisse, p lan té  au-dessus de la conduite, 
a fo rm é  un amas de racines fines, serrées, entrem êlées
de vase, en une sorte  de boudin de kO à 50 cm ., em plissant 
e n tiè rem en t l 'in té r ie u r  du tuyau e t le bouchant si com plè 
tem en t qu'après son e x tra c tio n  une eau vaseuse q u 'il re te 
n a it s 'est écoulée en abondance.

La deuxièm e cause est l'envasem ent des tuyaux, même 
en l'absence de p lan ta tions rapprochées d 'où la nécessité 
de procéder fréquem m ent à leur curage. La tâche n 'é ta it  
pas aisée car, d'une part, les voûtes con tenan t les conduites
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ava ien t é té , ia  p lupa rt du tem ps, s im p lem en t creusées dans 
le sable, d 'a u tre  p a rt les tuyaux se tro u v a ie n t à une assez 
grande pro fondeur. I l fa l la it ,  en ou tre , en conna ître  le tracé  
exact. S inet en a v a it dressé le  plan en 1823 ; en 1877, 
la Société  fa i t  é ta b lir  un nouveau pian des condu ites d 'A u lnay 
e t, en 1887, Georges M ascré, géom ètre , dresse, sous la 
d ire c tio n  de T ro u f i l lo t ,  un plan d é f in i t i f  de l'ensem ble du 
réseau.

Une tro is iè m e  cause de mauvais fon c tionnem en t est 
l'usure  progressive des condu ites. En 1873, to u t le  système 
des canaux qui m onte au p la teau  de C h a tillo n , destiné à 
re c u e ill ir  les eaux e t à les condu ire  à l'é ta n g  du Plessis- 
P iquet, a é té  re fa it  en p ie rres m euliè res sur une étendue 
de 25 m. En 1874 e t en 1876, 32 m. puis 7 m. de voûtes 
à 6 m. de pro fondeur sont re fa its  en briques. Les conduits 
eux-m êm es do iven t ê tre  changés, ils  sont rem placés par 
des tuyaux de fo n te  de 15 cm . de d ia m è tre  avec des jo in ts  
coulés en plom b. En 1889, on adopte le modèle employé 
par la Compagnie des eaux de Seine qui, depuis 1875, fa is a it 
concurrence à la Société  des eaux de Sceaux ; 305 m. de 
tuyaux neufs sont a insi posés e n tre  le c im e tiè re  e t la  gendar
m erie . E tan t donné l 'é ta t  du réseau, les fu ite s  sont nom
breuses e t i l  fa u t s 'em p loyer à les c o lm a te r rap idem ent. 
En 1900, une de ces fu ite s , rue Houdan, en face  de la rue 
de ia Flèche, f a i l l i t  provoquer une ca tas trophe  en occasion
nant la rup tu re , sur une longueur de 12 m., de la conduite  
de la Com pagnie paris ienne de gaz. La Société  fu t  obligée 
de rem bourser les fra is  a insi causés.

La dern iè re  cause de d é té rio ra tio n , e t ce n 'est pas 
une des moindres, est la tra n s fo rm a tio n  de l'env ironnem en t. 
En 1876, l 'E ta t,  engageant une p o lit iq u e  de travaux  de défen
se autour de Paris, décide de co ns tru ire  un fo r t  à C h â tillo n . 
C e tte  co ns tru c tio n  va a ffe c te r  les rigo les qui amènent 
l'eau  du p lateau de C h â tillo n  à l'é ta n g  du Plessis. L 'a u to r i
té  m il ita ire  o ff re  de rem p lacer ces rigo les par un fossé 
longeant le g lac is du fo r t  pour re c u e il l ir  les eaux p luvia les, 
de fa ire  ré g u liè rem en t le curage des rigo les p a rta n t de 
ce fossé, de n 'y  jam ais déverser des eaux ménagères ou 
provenant de fabriques. Les portions de rigo les situées d e rr iè 
re la redoute, dans le te r ra in  m il ita ire , d'une supe rfic ie  
to ta le  de 300 m., sont achetées par l 'E ta t  pour la somme 
de 450 F. A la su ite  de c e tte  exp rop ria tio n , les portions 
de rigo les, devenues désorm ais in u tile s  pou rron t ê tre  vendues 
aux rive ra ins  s 'ils  en o ff re n t  un p rix  convenable.

En 1891, ia Com pagnie d 'O rléans ayant décidé de p ro lon 
ger le chem in de fe r jusqu'aux Q ua tre  Chemins, s'engage 
envers la Société  à ré ta b lir  les deux condu ites des Vaux 
R obert e t du Plessis qui von t ê tre  coupées. La condu ite  
du Plessis, coupée sur une longueur de 42 m., sera rem placée

La gare de Sceaux-Robins: 
carte postale
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par une condu ite  en fon te  de 15 cm . de d iam ètre  qui
con tournera  l 'e x tré m ité  du chem in de fe r  e t sera prise
dans le ta lus de déb la i de la ligne a 1 m. de profondeur.
La  condu ite  des Vaux R obert sera rem placée dans les memes 
cond itions  sur 90 m. dont 26 devant passer sous les voies, 
seront placées dans un aqueduc de m açonnerie  de 1,20 m. 
sur 0,70 m. La Société  aura quelques d if f ic u lté s  avec les 
entrepreneurs chargés des travaux. Le^ 23 novem bre 1891, 
e lle  signale que les ouvrie rs  ont b rise la vis fe rm a n t le
regard des Vaux R obert e t y ont in s ta llé  une pompe pour
a lim e n te r la locom o tive  tra în a n t les wagonnets de sable
nécessaires à leurs travaux . Quelques jours plus tard , le 
4 décembre, M. H ia rd  fa i t  cons ta te r qu une. condu ite  d eau 
a é té  endommagée e t q u 'il risque de se p rodu ire  de nouveaux 
inc iden ts.

En 1894, C ha ra ire  fa i t  cons tru ire  des bâ tim en ts  destinés 
à une im p rim e rie , rue F lo r ia n ,*s u r la  condu ite  de 1 étang, 
mais préa lab lem ent, i l  fa i t  é ta b lir  à ses fra is , pour l'is o le 
m ent de la condu ite  une voûte de briques sur une longueur
de 15 m., avec regard de p én é tra tio n  prenant ouvertu re
sur la ch a u ffe r ie . Ces travaux se ré vé lè re n t insu ffisan ts  ; 
en 1900, une inondation  sous la voû te  provoque la rup tu re  
de la courro ie  d'une machine, le p ro p r ié ta ire  est oblige 
de pro longer la voûte  jusqu'au c a rre fo u r F lo ria n  avec une 
condu ite  de branchem ent à l'é g o u t pour l'écou lem en t des 
eaux de fu ite s  qui pourra ien t se p rodu ire  à l'a ve n ir. En 
1906, une nouvelle  fu ite , occasionnée par la chaleur de 
la chaudière oblige l'Im p rim e rie  C ha ra ire  à o u v r ir  des chem i
nées d 'aé ra tion  à chaque e x tré m ité  de la voûte.

La co ns truc tion  de nouvelles voies de com m unica tion  
amène aussi quelques com p lica tions . En 1897, la commune 
de Châtenay décide d 'o u v r ir  une rue au lie u  d it  les M ouille- 
boeufs qui trave rse ra  la conduite  des eaux de l'é tang . La 
Société demande à la m u n ic ip a lité  de^ rem placer, à ses 
fra is , les anciennes cana lisa tions de grès par des tuyaux 
de plomb sur tou te  la longueur de la vo ie  publique. C e tte  
tra n s fo rm a tio n  sera fa ite  en 1905 e t les frais^ en seront 
supportés par la Société des eaux, la m u n ic ip a lité  de C hâ te 
nay e t la marquise de Trévise.

En 1899, une vo ie  pour le passage du tram w ay é lec tr ique  
est co ns tru ite  rue Houdan sur la condu ite  des eaux. La 
Société s'en inqu iè te  car la fo u il le  des pu its  pour recher
cher les travaux à fa ire  deviendra très  d if f ic i le .

* A c t u e l l e m e n t  r u e  M i c h e l  C h a r a i r e .
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-  LES TREVISE

A vec les T révise , les rapports sont très  dé lica ts  e t 
très  com plexes. A nne -M arie  Lecom te , la  f i l le  de l'acquéreur 
du dom aine, a va it épousé le  f i ls  du m aréchal M o rtie r, duc
de T rév ise , e t plus on avance dans le  X IX èm e siècle, plus
les descendants de Lecom te  ont tendance à se considérer
com m e les seigneurs du pays, les successeurs d ire c ts  de
C o lb e rt, du duc du Maine e t du duc de P en th ièvre . Ils  in te r 
v iennen t souvent dans les a ffa ire s  de la  Société  e t p r in c i
pa lem ent en ce qui concerne les eaux.

Les discussions ava ien t com m encé, nous l'avons vu, 
du tem ps de Lecom te  en ce qui concerne l'a lim e n ta tio n  
du M arché. En 1829, T révise  considère que les eaux d 'A u lnay 
lu i appa rtiennen t pu isqu 'e lles se déversent dans le bassin 
qui est ' à l 'in té r ie u r  de son parc ; i l  s 'a rroge  le d ro it de 
fe rm e r, quand bon lu i semble, la soupape qui perm et i'é co u - 
iem en t de l'eau . A f in  de garder pour lu i seul c e tte  eau, 
qui est d 'e xce lle n te  qua lité , i l  a fa i t  é ta b lir , sans aucun 
préavis, un branchem ent sur la condu ite  de l'é ta n g  du Plessis 
qui amène l'eau  à la  fe rm e  e t de là  a lim e n te  le marché, 
la gendarm erie  e t l'h ô te lle r ie . Mais l'eau  de l'é ta n g  n 'est
pas potab le  e t ne peut conven ir aux besoins de ces é tab lisse 
m ents. En 1835, la s itu a tio n  est tou jou rs  la même, m algré 
le raccordem ent à la condu ite  d 'A u lnay  de la  condu ite  
des Vaux R obert, qui est beaucoup plus abondante l'eau 
n 'a rr iv e  tou jou rs  pas au marché e t l'a b re u vo ir est à sec. 
Au mois de m ai de la même année, l'eau  de^ l'é ta n g  e lle - 
même menace de manquer à cause de la sécheresse. La
Socié té  se décide à p réven ir le sous-pré fe t des ir ré g u la r i
tés com m ises par la veuve e t les h é r it ie rs  Lecom te , ir ré g u 
la r ité s  qui causent un grave p ré jud ice  à un é tab lissem ent 
in té ressan t l 'a lim e n ta tio n  de tou te  la région parisienne. 
Le 10 décem bre, un accord in te rv ie n t en tre  la Société e t 
le duc de T rév ise . C e lu i-c i a va it f a i t  é ta b lir , de sa propre 
a u to r ité , h u it em branchem ents sur la condu ite  des eaux 
du M arché ; i l  en supprim era quatre . En com pensation, 
une concession de 27 m m ., à prendre sur la condu ite  des
Vaux R obert, qui passe rue Houdan lu i est accordée pour 
a lim e n te r la  p ro p rié té  des h é r it ie rs  S arto ris  q u 'il a acquise 
en 1823 par vente  sur lic ita t io n  ; en cas d 'a lié n a tio n  de 
la  p ro p rié té  c e tte  concession se ra it supprim ée. L 'eau  des 
Vaux R obert ne devra ê tre  u tilisé e  que pour la  maison de 
m a ître  e t la  buanderie. Le ja rd in  des T révise  ne pourra 
ê tre  arrosé que par l'eau  de l'é ta ng  qui, en aucun cas, ne 
devra ê tre  mélangée à ce lle  d 'A u lnay e t des Vaux R obert.

Le marché aux bestiaux de Sce 
sur la route d'Orléans 
Photo J.P. Cauquil
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I l ne fa u t pas c ro ire  que ce t accord  rég le ra  d é fin it iv e m e n t 
les d iffé re n ds  à propos de l'a lim e n ta tio n  du Marché, ils  
co n tin u e ron t avec plus ou moins d 'a cu ité , cec i su rtou t en
raison des cond itions  atm osphériques, jusqu'en 1867.

Les Trév ise  en tendent s 'occuper, non seulem ent des 
eaux, mais de tou tes  les a ffa ire s  de la Société . Lorsqu'en 
1845, la Com pagnie du Chem in de fe r  exp rop rie  une p a rtie  
du parc de la  M énagerie , la  duchesse de T rév ise  fa i t  opposi
tio n  au c o n tra t passé avec la Société . E lle  demande que 
l'in d e m n ité  d 'e x p ro p ria tio n , touchée par la  Société, so it 
e n tiè re m e n t em ployée à l'a c h a t de te rra in s  e t de bâ tim en ts  
a fin  que les cond itions  de l'a c te  de vente  passé par son 
père, en 1799, c 'e s t-à -d ire  l'app rov is ionnem en t en eau du 
parc e t du château, so ient respectées. Un jugem ent, du 
21 ja n v ie r 1846, la déboute de sa demande e t la Société 
pourra  u ti lis e r  c e tte  somme à rem bourser un em prunt fa i t  
en 1829, à l'a c q u is it io n  de tuyaux, à d ivers fra is  d 'e n tre tie n , 
le surplus sera d is tr ib u é  aux ac tionna ires  à ra ison de 200 F. 
par action .

La Société , de son cô té , n 'est pas exem pte  de to u t 
reproche. En 1840 e t 1870, e lle  accorde aux p a rtic u lie rs
qui se tro u ve n t à p ro x im ité  des condu ites des au to risa tions  
de branchem ent qui ne deva ien t pas dépasser 13 mm. e t 
qui, lo rsq u 'ils  sont fa its  sur A u lnay ou sur les Vaux R obert, 
do iven t se rv ir un iquem ent aux usages m énagers ; pour l 'a r ro 
sage des ja rd ins, les branchem ents se fe ro n t sur les eaux 
de l'é ta ng . M ais la popu la tion  de Sceaux s 'a c c ro ît. En 1847, 
B ertron , qui a v a it acheté  quelques années plus tô t,  la p ro p rié 
té  de l'a m ira l T c h itc h a g o ff, en trep rend  de fa ire  un lo t is 
sem ent. I l  demande à la Société  de fa ire  une prise d'eau
qui lu i p e rm e ttra  d 'a lim e n te r les d if fé re n ts  pavillons à cons
tru ire . La S ocié té  la lu i accorde à t i t r e  p rov iso ire  mais
se réserve le d ro it  de s ta tu e r sur to u te  demande de conces
sion p a r tie lle  qui lu i sera fa ite  par les acquéreurs des te rra in s . 
Une de ces concessions fu t  fa ite  en 1858 à B a lta rd . La 
Société  r e t ir a i t  quelque p ro f i t  de ces concessions, les abonne
m ents co û ta ie n t en moyenne 30 F. par an. E lles é ta ie n t 
év idem m ent tro p  nombreuses et, le 21 août 1859, la M a irie  
fu t  obligée, en raison de la sécheresse, de supprim er m om en
taném ent les concessions privées. Les eaux d 'A u lnay  e t 
des Vaux R o b e rt deva ien t ê tre  réservées aux fon ta ines 
publiques ; les p a r tic u lie rs  ne pouva ient u t i l is e r  leu r amenée 
d 'eau que 2 heures par jours, e n tre  7 H e t 9 H. Au mois 
de septem bre 1864, le p ro p r ié ta ire  des eaux de Seine, d ites 
de C h o isy -le -R o i, o f f re  d 'am ener ses eaux jusqu'à Sceaux,
e t dans les com m unes avois inantes s 'i l  tro uve  un ce rta in
nom bre d 'abonnem ents. La Société  envisage de se fa ire
fo u rn ir  pendant tro is  mois, du 15 ju in  au 15 septem bre, 
20 000 lit re s  par jou r pour épargner les eaux du Plessis.



Losqu'en 1872, s 'ouvre  la succession du duc de Trévise , 
le n o ta ire , M. P ers il, chargé des in té rê ts  des h é r it ie rs ,
fa i t  cons ta te r, le 14 mars, par M. Lebas, huissier, que les 
eaux du bassin de la M énagerie sont si basses qu 'e lles  ne 
peuvent a lim e n te r le rése rvo ir du château e t en p a r tic u lie r  
le bassin rond, près de la fe rm e, qui est com p lè tem en t
à sec ; le bassin d e rriè re  l'ég lise  a égalem ent un niveau 
très  bas en raison des nombreuses concessions fa ite s  par 
la Société . Dans ces cond itions, les deux f i l le s  du duc de 
T rév ise  : la  m arquise de la Tour-M aubourg e t la com tesse 
de B u ffiè re s , e t ses tro is  f i ls  : H yppo lite , Charles, Napoléon, 
duc de T révise , 3ean-François, H yppo lite , m arquis de Trévise  
e t Napoléon, César, Edouard, com te de T révise, ne peuvent 
espérer vendre de façon avantageuse le dom aine de Sceaux 
dont les pièces d 'eau sont le plus bel ornem ent. A ce la ,
la  S ocié té  répond que les bassins sont norm a lem ent a lim entés,
que, lo rsq u 'e lle  a acheté  le parc de la M énagerie e t les 
eaux à Lecom te , i l  n 'y  a va it plus ni château, ni cascades ; 
que les h é r it ie rs  Trévises ont fa i t  ensu ite  b â tir  sur le dom aine, 
d 'abord  une maison bourgeoise, puis de 1856 à 1858, un 
vaste  château. Dans un grand nom bre de pièces e t jusque 
dans la  salle  à m anger, ils  ont in s ta llé  des prises d'eau 
e t pour ce la  ils  ont détourné les eaux d 'A u lnay e t des Vaux 
R o b e rt avant leu r en trée  dans le bassin d e rriè re  l'é g lise . 
I l est dressé le 15 décem bre de la même année un é ta t 
des concessions ; sur les eaux d 'A u lnay i l  y en a eu 36 en tre  
1804 e t 1854, sur les eaux des Vaux R obert e t de la Fosse 
Bazin, 20 en tre  1805 e t 1861. sur les eaux du Plessis, 14 
e n tre  1809 e t 1860, so it au to ta l 70 concessions a lors q u 'il 
y en a va it 50 en 1799. Le déb it d 'A u lnay  est de 57 600 
l it re s  par 24 heures, ce lu i des Vaux R obert e t de la Fosse 
Bazin de 140 000 lit re s  ; quant aux eaux du Plessis, i l  est 
d i f f ic i le  d 'é ta b lir  leu r volume en raison p rin c ip a lem en t 
du procès qui oppose Lenepveu à la Société. Cependant 
le d éb it de ces tro is  points d'eau d e v ra it ê tre  su ffisa n t 
pour a lim e n te r le château e t les hab itan ts  de Sceaux.

Le dom aine ne fu t  pas vendu. En 1875, 3ean-François 
H yp p o lite  M o rtie r, m arquis de T révise  en dev ien t p ro p rié 
ta ire  e t i l  semble qu'à p a r t ir  de ce m om ent les deux parties  
cherchen t à rég le r leurs d iffé rends  à l'a m iab le  p lu tô t que
de re c o u r ir  aux tribunaux . Le 18 décem bre 1878, le m arquis 
de T rév ise  qui v o u la it poursuivre la Société devant le t r i 
bunal de la Seine pour non respect de l'a c te  de flo ré a l
an V il, p ré tendan t que la v is ite  e t le curage des voûtes
e t p ie rrées n 'é ta ie n t pas fa its , que les eaux d 'A u ln a y  é ta ie n t 
m élangées indüem ent aux eaux des Vaux R obert, qu'un tro p  
grand nom bre de concessions ava it é té  accorde, y renonce 
e t co n c lu t un accord  qui précise e t m od ifie  l 'a c te  de l'an  
VII. Les voûtes d 'A u lnay  e t des Vaux R obert seront curées

Le Dire je  l'am ira l Tchitcha 
(Ac-.jellament GAZ de FRANCE;
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Le château des Trévise 
carte postale

tous les cinq ans e t la m açonnerie revue. Les fra is  occasionnés 
par ces opérations seront supportées a p a rt égale par le 
m arquis de T révise  e t la Société. Le nom bre des concessions 
ne pourra  ê tre  augm enté e t ces concessions res ten t a ttachées 
aux maisons e t non à leurs p ro p rié ta ire s  ; to u te fo is  la Société 
aura la fa c u lté  d 'a u to rise r la  tra n la tio n  de ces concessions 
dans d 'au tres p roprié tés  pourvu que le nom bre e t le volum e 
des prises d'eau ne so it pas augm enté. E n fin , i l  sera fa it ,  
en présence d 'un expe rt du m arquis de Trévise , un jaugea
ge de chaque concession, aucune ne devant dépasser 13 
m m ., à l'e xce p tio n  de ce lle  du chem in de fe r  de 27 mm. 
C 'e s t aussi l'in te rv e n tio n  du m arquis de T révise  qui m et 
f in  en 1878 au procès qui opposait, depuis 1818, les p ro p rié 
ta ire s  de l'é ta n g  du P lessis-P iquet à la  Société. A c e tte  
occasion, i l  fa i t  appel à un avoca t à la Cour de Cassation 
pour préciser les d ro its  réciproques du m arquis de Trévise 
e t de la Société : le p ro p r ié ta ire  du château a un d ro it 
de jouissance sur les eaux car l 'a c te  de flo ré a l an VII ne 
cons titue  pas une cession absolue e t com p lè te  des d ro its  
d ire c tem en t exercés par lu i au p ro f i t  des hab itan ts  de Sceaux. 
L 'acquéreur du dom aine a cédé un d ro it  de p rop rié té  sur 
les eaux pour que les hab itants de Sceaux puissent en user 
sans avo ir besoin de s'adresser à lu i, mais en même tem ps 
i l  a gardé son d ro it propre pour l'usage du château, a insi 
la Société ne pourra  jam ais in te rv e n ir  dans le c irc u it  des 
eaux sans l'a v is  e t l'a cco rd  du p ro p r ié ta ire  du château.

EPILOGUE

La dispari t ion  de la Société

I -  LE PREMIER QUART DU XXèm e SIECLE

De 1911 à 1918, i l  ne semble pas que la Société a it  
eu à fa ire  face  à de graves d if f ic u lté s .  L 'e n tre tie n  des 
cana lisa tions e t du parc se fo n t ré g u liè rem en t e t la Société 
en supporte les fra is , m algré le m o ra to ire  accordé en 1815 
aux loca ta ires  qui ont une d e tte  de 2 873,95 F. Mais i l
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est d i f f ic i le  de fa ire  respecte r l'o rd re  dans le parc, en dép it 
de la  recom m andation  du C onseil à laque lle  s'associe le 
M a ire , le com m andant P ila te . Le 10 mars 1918, une Assemblée 
générale e x tra o rd in a ire  est convoquée par le président qui 
demande la  fe rm e tu re  to ta le -d es  portes du boulevardd C o lb e rt,
"en raison des actes immoraux e t scandaleux e t des dépré
dations journellem ent constatées." Une v ive  discussion s'enga
ge, à laque lle  le M a ire  ne s'associe pas, mais au cours de 
laque lle  beaucoup de soc ié ta ires  p ro te s te n t co n tre  une mesure 
to u t à fa i t  c o n tra ire  à l 'in te n t io n  des fondateurs de la  Société
qui é ta it  de rendre pub lic  l'accès de la p ro p rié té . La fe rm e - Lgs D0squei5 uu
tu re  des portes du boulevard C o lb e rt cause ra it des ennuis de mauvaise réputation
e t une gêne considérab le  aux hab itan ts , au com m erce e t carte P°stale
à tous ceux qui on t besoin de tra ve rse r le parc. Au te rm e  
ce c e tte  discussion e t après deux votes successifs, i l  est 
décidé que seule la po rte  d 'ang le  de la rue de Penth ièvre  
sera ouve rte  aux heures d 'o uve rtu re  du parc. Comme au 
siècle  précédent, des clés pour les autres portes pourron t 
ê tre  louées à ceux qui en fe ro n t la demande.

En 1919, la Société  juge u tile  de se do te r de nouveaux 
s ta tu ts  e t convoque, le 23 fé v r ie r  une Assemblée générale 
e x tra o rd in a ire  pour les adopter. Dans l'ensem ble, ils  ne 
d if fè re n t pas beaucoup, sinon dans leu r rédaction , de ceux
de flo ré a l an V II. P lusieurs points cependant é ta ie n t m od ifiés, 
e t ces m o d ifica tio n s  a lla ie n t donner naissance à des co n tro 
verses avec la  m u n ic ip a lité  :

" _ l e n o m b r e  d e s  m e m b r e s  d u  C o n s e i l
à 7 au  m o i n s  e t  9 au p l u s  r e n o u v e l a b l e s  p a r

ans  e t  n o n  t o u s  l es  c i n q  ans ,

-  l ' a g e n t  d e  l a c o m m u n e  q u i ,  d a n s  l es  s t a t u t s  d e  1 7 9 9
é t a i t  l e s i x i è m e  m e m b r e  d u  C o n s e i l ,  p o u r  s t i p u l e r  l es d r o i t s  
e t  i n t é r ê t s  d e  t o u s  l es  a s s o c i é s  n o n  p r é s e n t s . . .  -  ne p e u t  
p l u s  f a i r e  p a r t i e  d u  C o n s e i l ,  m a i s  a s s i s t e  à I A s s e m b l é e  

g é n é r a l e  a v e c  v o i x  d é l i b é r a t i v e ,

p o u r  s a t i s f a i r e  a u x  b e s o i n s  d e  l ' a d m i n i s t r a t i o n ,  la 

S o c i é t é  e s t  a u t o r i s é e  à é m e t t r e ,  en  p l u s  d e s  14 0  a c t i o n s  
e x i s t a n t e s ,  60  n o u v e l l e s  a c t i o n s  q u ' e l l e  r é m u n é r e r a  c o m m e  
l es  a n c i e n n e s  au t a u x  d e  5 % . C e s  a c t i o n s  d e v r o n t  ê t r e
t e n u e s  à l a d i s p o s i t i o n  d es ■ p r o p r i é t a i r e s ,  d e s  c o m m e r ç a n t s  

p a t e n t é s  e t  d e s  i n d u s t r i e l s  q u i  en  f e r o n t  l a d e m a n d e .  C h a q u e  
p r o p r i é t a i r e  d e v r a  c o n t r i b u e r  p o u r  2 a c t i o n s ,  c h a q u e  c o m m e r 
ç a n t  ou  i n d u s t r i e l  p o u r  2 a c t i o n s .  L e s  a c t i o n n a i r e s  a n c i e n s  
q u i  ne  p o s s è d e n t  q u ’ u n e  a c t i o n  p o u r r o n t  en  o b t e n i r  u n e  
d e u x i è m e .  L a  v a l e u r  d e  l ' a c t i o n  r e s t e  f i x e e ^  a 10 0  F.  Si 
l es  m a i s o n s ,  c o m m e r c e s  ou i n d u s t r i e s  v e n a i e n t  a e t r e  d é t r u i t s ,  

l a S o c i é t é  s e r a  t e n u e  d e  r e p r e n d r e  l es a c t i o n s  au t a u x  

d ' é m  i s s i o n ,

p a s s a i t  d e  5 
t i e r s  t o u s  l es
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e n f i n ,  i l  e s t  c o n s t i t u é  u n e  C a i s s e  d e  p r é v o y a n c e  d e  
20 0 0 0  F en d e h o r s  d u  c a p i t a l  a c t i o n s  e t  s e u l s  l es  e x c é 
d e n t s  a n n u e l s  s e r o n t  d i s t r i b u é s  a u x  a c t i o n n a i r e s  au p r o r a t a  
d e s  a c t i o n s  s o u s c r i t e s .  L e s  f o n d s  d e  c e t t e  r é s e r v e  s e r o n t  
e m p l o y é s  à l ' a c h a t  d e  r e n t e s  f r a n ç a i s e s  ou d e  v a l e u r s  a y a n t  
l a g a r a n t i e  d e  l ' E t a t . "

ür "1111 '

Le monument aux morts 
érigé dans
la cour de la Mairie en 1921 
Photo de l'époque 
Col 1. p a rt.

Ces s ta tu ts  ne sem blent pas avo ir, to u t d 'abord inqu ié té  
le nouveau m aire , B ergere t de F ro u v ille  é lu en décembre 
1919. En fé v r ie r  1920, i l  demande à la  Société de fa ire  
é rige r dans le parc le m onum ent aux enfants  de Sceaux, 
m orts pour la  P a trie . C e tte  demande, posant un problèm e 
ju rid ique , pu isqu 'il s 'a g it de p lacer un m onum ent pub lic 
dans une p ro p rié té  privée, sera exam inée dans les mois 
qui v iennent. En 1921, la Société ch o is it un em placem ent 
dans les ja rd ins de l'ancienne M a irie , mais à t i t r e  p ro v i
so ire e t à co nd ition  que ses d ro its  so ient sauvegardés. E st- 
ce c e tte  réponse am bigüe qui provoqua la  co lè re  de B ergere t 
de F ro u v ille . Dès 1922, i l  déclare  illé g a le  la convocation  
de l'A ssem blé  générale du 12 fé v r ie r  ca r la décision a é té  
prise par le C onseil en dehors de sa présence, ce qui est 
co n tra ire  aux s ta tu ts  de f lo ré a l. Le P résident, M. Py a 
beau lu i d ire  que les s ta tu ts  de 1919 ont é té  votés en Assem
blée Générale e t approuvés par le Com m andant P ila te , 
alors M aire de Sceaux, i l  demande la convocation  d'une 
Assemblé Générale e x tra o rd in a ire  le 12 novembre 1922, 
e t demande que les m od ifica tio n s  apportées à l'a c te  d'asso
c ia tio n  p r im it i f  so ient déclarées nulles. Bien qu'un vo te  
unanime a it  approuvé c e tte  d éc la ra tio n , la question n 'é ta it  
pas résolue pour au tan t. L 'Assem blée générale du 7 janv ie r 
1923 ré a ff irm e  la v a lid ité  des s ta tu ts  de 1919, accepte 
de rédu ire  à 5 le nom bre des mem bres du Conseil e t déclare 
que la présence de M. B ergere t de F ro u v ille  au Conseil 
pose un problèm e ju rid ique  qui ne peut ê tre  résolu sur le 
champ. E lle  nomme président M. Fockenberghe dont les 
grandes connaissances jurid iques seront ex trêm em en t p ré 
cieuses pour résoudre ce problèm e. L 'A ssem blée se sépare 
après avo ir exprimé le désir de vo ir le M a ire  prendre part aux 
discussions du C onseil avant que la discussion so it d é fin i
tive m e n t réglée. B ergere t de F ro u v ille  s'adresse a lors à 
Me P o lie t, avoca t conseil, e t le charge de demander au 
tr ib u n a l c iv i l  un jugem ent e x p lic a t if  de l'a c te  social, recon
naissant son d ro it à l'a d m in is tra tio n  de la Société com m e 
a dm in is tra te u r inam ovib le  e t d é te rm in a n t la façon dont 
i l  deva it exercer ses devoirs de m anda ta ire  des actionna ires 
absents aux Assemblées Générales. I l a f f irm a it ,  en e ffe t ,  
q u 'il en é ta it  le représentant unique avec au tan t de voix 
que les actionna ires  ava ien t pour eux-m êm es. Le 10 ja n v ie r 
192^f, i l  re fuse la salle de la M a irie  pour l'Assem blée Géné
ra le  qui est obligée de se te n ir au C lub Scéen. Peu de tem ps
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après, le tr ib u n a l c iv i l  de la Seine donna it raison à B ergere t 
e t d é c id a it le séquestre des docum ents du C onseil d 'a dm i
n is tra tio n  qui deva ien t ê tre  rem is pour 2 mois à M. C o lin , 
a rc h ite c te . M. P o lie t, après avo ir exam iné les documents, 
co n c lu t que :

l e  M a i r e ,  d é n o m m é  a g e n t  d e  l a c o m m u n e ,  f a i t  p a r t i e  

d u  C o n s e i l  d ' a d m i n i s t r a t i o n ,

-  q u ' i l  n ' y  r e m p l i t  pas  l es  m ê m e s  f o n c t i o n s  q u e  l es 
a u t r e s  a d m i n i s t r a t e u r s ,  m a i s  p l u t ô t  un  r ô l e  g é n é r a l  d e  c o n 

t r ô l e .  Son  d r o i t  d ' i n t e r v e n t i o n  d a n s  l es  d é l i b é r a t i o n s  d u  
C o n s e i l  e s t  o r g a n i s é  d ' u n e  m a n i è r e  e x t r ê m e m e n t  l a r g e ,  
n o n  s e u l e m e n t  p a r  l e f a i t  d e  son  i n n  a m o v i b i 1 i t é s t a t u t a i r e ,  

m a i s  e n c o r e  p a r  l e f a i t  q u e  l es s t a t u t s  l u i  d o n n e n t ,  à c e t  
e f f e t ,  t o u t  p o u v o i r  d e  f a i r e ,  d i r e  e t  r e q u é r i r  c e  q u ' i l  j u g e r a  
à p r o p o s .  I l  p e u t  é g a l e m e n t  c o n v o q u e r ,  à t o u t  m o m e n t  l ' A s s e m 

b l é e  G é n é r a l e ,

-  i l  r e p r é s e n t e  d a n s  l es  A s s e m b l é e s  G é n é r a l e s  l es a c t i o n 

n a i r e s  n o n  p r é s e n t s  e t  c e u x  p r o p r i é t a i r e s  d e  m o i n s  d e  d e u x  

a c t i o n s " .

M. P o lie t a éga lem ent consta té  de graves irré g u la rité s  
dans l'a c q u is it io n  des actions e t l'e x e rc ic e  des d ro its  qu 'e lles  
co n fè re n t.

" -  l es a c t i o n s  s o n t  a t t a c h é e s  d ' u n e  m a n i è r e  i n d i s s o 
l u b l e  à l a p r o p r i é t é  d e  m a i s o n s  ou b â t i m e n t s  e t  e l l e s  s u i v e n t  
c e t t e  p r o p r i é t é  en  q u e l q u e s  m a i n s  q u ' e l l e s  p a s s e n t .  S e u l s  
l es  a s s o c i é s  p r o p r i é t a i r e s  d e  p l u s  d e  2 a c t i o n s  p e u v e n t  c é d e r  
c e  q u i  e x c è d e  c e  c h i f f r e  à t o u t  p r o p r i é t a i r e  ou h a b i t a n t  
d e  l a c o m m u n e  ; é t a n t  p r é c i s é  q u e  c e u x  q u i  a c q u è r e r o n t  
a i n s i  d e s  a c t i o n s ,  s an s  ê t r e  p r o p r i é t a i r e s  d ' u n e  m a i s o n  d a n s  
la c o m m u n e ,  n ' a u r o n t  a u c u n  d r o i t  à l ' a d  m i n i s t r a t i o n  d e  la 
S o c i é t é ,  ni  un  d r o i t  i n d i v i s  d a n s  l a p r o p r i é t é ,  m a i s  s e u l e 
m e n t  l e d r o i t  d e  p a r t i c i p e r  a u x  b é n é f i c e s  à p r o p o r t i o n  d e  

l e u r  m i s e " .

Des actions ont é té  induem ent détachées des im m eubles 
auxquels e lles é ta ie n t liées. B erge re t de F ro u v ille  demande 
q u 'il so it procédé à une révis ion  de la transm ission des 
ac tions pour fa ire  cesser ces irré g u la rité s . I l demande ensui
te  à l'A ssem blée  Générale de vo te r le re to u r pur e t s im ple 
aux s ta tu ts  de f lo ré a l e t comme la m otion  q u 'il propose 
ne re cu e ille , sur 36 vo tan ts  que 6 vo ix  pour, 17 abstentions 
e t 13 vo ix con tre , p lu tô t que d 'engager un long procès, 
i l  é c r it  au P ré fe t une le t tre  lu i dem andant de le re leve r, 
lu i e t ses successeurs, de ses fonc tions  d a m in is tra te u r 
s tip u la n t de la Société. En 1925, B ergere t de F ro u v ille , 
qui semble avo ir renoncé à tou te  ac tion  co n tre  la Société, 
est p rié  d 'ass is ter désorm ais aux réunions du Conseil, mais 
sans voie d é lib é ra tive .

Rue Houdan 
carte posta 1;
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J.B. Bergeret de F rouv ille  1861-1937 
Maire de Sceaux de 1919 à 1925 
C o ll. p a rt.

N o t e  : E s t - c e  c e  d i f f é r e n t  a v e c  l a S o c i é t é  q u i  e n t r a î n a

l ' é c h e c  d e  B e r g e r e t  d e  F r o u v i l l e  a u x  é l e c t i o n s  m u n i c i p a l e s  
d e  1 9 2 5  ? C ' é t a i t  p o u r t a n t  un  h o m m e  d e  q u a l i t é .  I ssu d ' u n e  
v i e i l l e  f a m i l l e  l y o n n a i s e ,  i l  a v a i t  t o u t  d ' a b o r d  a p p r i s  l e 
m é t i e r  d e  t i s s e r a n d ,  p u i s  é t a i t  e n t r é  d a n s  l ' a r m é e  où i l  
a v a i t  f a i t  u n e  b r è v e  m a i s  b r i l l a n t e  c a r r i è r e .  D e v e n u  i n d u s 
t r i e l  p o u r  d e s  r a i s o n s  f a m i l i a l e s ,  i l  s ' é t a i t  i n s t a l l é  en S u i s s e ,  
p u i s  en 1 9 1 2 ,  à S c e a u x .  En 1 9 1 9 ,  i l  s u c c é d a i t  au  c o m m a n d a n t  
P i l a t e  à l a t ê t e  d e  l a m u n i c i p a l i t é .  S o n  a c t i v i t é  p e n d a n t  
s on  m a n d a t  f u t  g r a n d e  e t  t r è s  b é n é f i q u e  p o u r  l a V i l l e .  Il 
a m é l i o r a  c o n s i d é r a b l e m e n t  l es  v o i e s  d e  c o m m u n i c a t i o n s  
e t  s u r t o u t ,  a y a n t  a p p r i s  q u e  l a m a r q u i s e  d e  T r é v i s e  c h e r 
c h a i t  à v e n d r e  l e d o m a i n e  à d e s  m a r c h a n d s  d e  b i e n s ,  i l  
a l e r t a  l e P r é f e t  e t  o b t i n t  l ' a c q u i s i t i o n  p a r  l e D é p a r t e m e n t ,  
d u  c h â t e a u  e t  d u  p a r c .

I I  -  LA  CESSION DES EA U X

Les années qui von t su ivre  von t v o ir  la désagrégation 
progressive de la  Société . Les charges sont énormes ; l 'e n tre 
tie n  du parc amène, en 1923, un d é f ic i t  de 5 035,17 F., 
qui n 'ira  qu'en cro issant a lors que la  lé g is la tion  sur les 
loyers ne perm et pas d 'a c c ro ître  les revenus. Par contre , 
c e tte  même année, le d éb it des eaux est assuré norm alem ent 
e t les abonnements payés régu liè rem en t. Les années suivantes 
vo ien t tou jours les mêmes problèm es se poser : e n tre tie n  
du parc e t no tam m ent élagage des arbres, curage e t e n tre 
tie n  des cana lisa tions. En 1927, une fu ite  à l'im p rim e rie  
C hara ire  est signalée par le successeur de c e lu i-c i, M. 
O ffe n s ta d t. I l est a lors prouvé, après expe rtise  que C hara ire  
n 'a v a it pas prolongé, la  voûte com m e i l  s 'y é ta it  engagé 
en 1900 e t que par conséquent les dégâts devaient ê tre  
réparés par MM. C ha ra ire  e t O ffe n s ta d t. En 1928, le déb it 
des eaux est tou jours norm al e t la Société  accorde des 
au to risa tions de co ns tru ire  au dessus des cana lisa tions à 
cond ition  de ménager des voûtes p e rm e tta n t le passage 
des ouvriers.

Mais en 1929 se p rodu it un grave acc iden t. D 'après 
le rapport de M. C o lin , a rc h ite c te , au mois de septembre 
de c e tte  année, le can tonn ie r chargé du nettoyage de la 
vo ie  publique, consta ta  que l'eau de lavage du caniveau 
d ispara issa it dans le sol au d ro it de l'im m e u b le  p o rtan t 
le n° 45 rue Houdan. Un sondage f i t  d éco u v rir une excavation  
de 2 m. de profondeur sous le t r o t to ir  dont le pavage res ta it
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suspendu au-dessus du vide. L 'im m e u b le  fu t  auss itô t e tayé 
e t une fo u il le  de 5 m. de p ro fondeur p e rm it de co ns ta te r 
l 'e ffo n d re m e n t to ta l de l'aqueduc en m açonnerie  de briques 
qui c o n te n a it la  ca na lisa tio n  d'eau a lim e n ta n t le parc du 
château  de Sceaux e t d ivers im m eubles de la V ille . C e tte  
ca n a lisa tio n  é ta it  éga lem ent rompue ; la fo u il le  fu t  agrandie 
dans le sens de la longueur e t m it à jou r une cana lisa tion  

gres de 0 *2.5 cm . de d ia m è tre  fo rm a n t b ranchem ent 
e t p renan t les eaux p luv ia les, ménagères e t  ̂ de vidange 
de l'im m e u b le  n° 43 pour les déverser dans l'é g o u t pub lic . 
Ce tuyau  de grès tra v e rs a it  le mur de la cave du n° 45 
sans arc  de décharge e t é ta it  cassé dans l'épa isseur. D après 
les consta ts  qui fu re n t fa its  pendant le cours des tra vau x , 
i l  fu t  t r ès d i f f ic i le ,  sinon im possib le de d é te rm in e r d'une 
façon  précise  les causes de l'a c c id e n t. L aqueduc, e ffo n d re  
to ta le m e n t au d ro it  de l'e xca va tio n , é ta it  c o n s tru it en b r i
ques de 11 cm . d 'épa isseur, hourdées en p lâ tre . La co n s tru c 
tio n  re m o n ta it à 2 s iècles, mais s 'i l  é ta it  e xac t qu e lle  
a v a it subi des fléch issem en ts  e t quelques dé fo rm a tions , 
en am ont e t en ava l, la m ajeure p a rtie  é ta it  in ta c te . Il 
é ta it  perm is de supposer que l'e ffo n d re m e n t de l'aqueduc 
a v a it é té  p ro d u it par une fu ite  au n iveau du branchem ent 
du co n d u it d 'é vacu a tion  en grès, qui é ta it  cassé. D 'a u tre  
p a rt, i l  f a l la i t  te n ir  com p te  que les véh icu les lourds, dont 
le passage é ta it  co ns ta n t rue Houdan, ava ien t pu par des 
tré p id a tio n s  sans cesse ré ité rées , aggraver une s itu a tio n  
déjà m auvaise e t que des in f i lt ra t io n s  d 'eau p lu v ia le  ava ien t 
pu éga lem ent se p rodu ire  dans les can iveaux pavés des 
t r o t to ir s  qui sont d 'une échanché ité  re la t iv e  lo rsq u 'ils  on t 
un c e rta in  usage.

En dehors de ce g rave acc iden t, p lusieurs fa its  de m o in 
dre im p o rta nce  a va ien t a t t ir é  l 'a t te n t io n  des a d m in is tra te u rs  
de la  S ocié té  sur les im p e rfe c tio n s  du se rv ice  des eaux. 
Les h ab ita n ts  des rues des Ecoles e t des Im bergères n 'a va ie n t 
plus d 'eau, le bassin d e rr iè re  l'é g lise  é ta it  à sec. Chez M. 
Théven in , l'eau  des sources d 'A u lnay  n 'a r r iv a it  pas a hau teur 
norm a le , la soupape qui fe rm e  les cana lisa tions aux  ̂ Q ua tre  
C hem ins é ta it  brisée e t i l  é ta it  im possib le d 'a r rê te r  les 
eaux e tc . e tc ... Dans ces cond itions, l 'a d m in is tra te u r charge 

des eaux, M. R iv iè re , ne v o it qu'une so lu tion  : céder les 
eaux à ce lu i qui en a v a it le plus besoin, le successeur de 
C o lb e rt, du duc du M aine, des T rév ise  : au D é p a rte m e n t. 
A ux ob jec tions  qui lu i sont fa ite s  par les S ocié ta ires, R iv iè re  
répond :

-  q u e  c ' e s t  u n e  b e l l e  o f f r e  à f a i r e  au D é p a r t e m e n t  c a r
l es  c a n a l i s a t i o n s  e t  l es  v o û t e s  s o n t  b o n n e s ,  m a i s  l a S o c i é t é
n ' a  n i  l e p e r s o n n e l  n i  l es  m o y e n s  d e  l es  e n t r e t e n i r  e t

• m  c n r v p i l l a n c e  s e r a  a s s u r é e  p l u sd e  l e s  s u r v e i l l e r .  C e t t e  s u r v e i l l a n c e  r
• j , „i,,c f aci l ement  p a r  le s e r v i c es o u v e n t ,  p l u s  r a p i d e m e n t  e t  p l u s

d é p a r t e m e n t a l  d e s  e a u x ,
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-  q u e  c e t t e  a l i é n a t i o n  ne c o n s t i t u e  pas  u n e  d i m i n u i t i o n  d u  

p a t r i m o i n e  d e  l a S o c i é t é .  L e  p a t r i m o i n e ,  c ' e s t  l e p a r c  
e t  l es  b â t i m e n t s .  L e s  e a u x  f u r e n t  l e p a t r i m o i n e  d e  L e c o m t e  
e t  d e s  T r é v i s e ,  e l l e s  s e r o n t  d é s o r m a i s  c e l u i  d u  D é p a r t e m e n t .  
C o n t i n u e r  à a s s u r e r  l e s e r v i c e  d e s  e a u x  a v e c  l es  d a n g e r s  

q u ' i l  c o m p o r t e ,  c ' e s t  d i m i n u e r  l e p a t r i m o i n e  d e  l a  S o c i é t é .  
C e l l e - c i ,  d u  r e s t e ,  e s t  un  p i è t r e  m a r c h a n d  d ' e a u  e t  l es

c o n c e s s i o n s  s o n t  à d e s  p r i x  d é r i s o i r e s ,

-  e n f i n ,  l e D é p a r t e m e n t  ne r e f u s e r a  p a s  l a t r a n s a c t i o n ,  
c a r  i l  a a b s o l u m e n t  b e s o i n  d e  c e t t e  e a u .  11 s a i t  q u ' i l  a 
s e u l  l es  m o y e n s  t e c h n i q u e s  d e  l ' a v o i r  e t  q u e ,  d a n s  l e c as  
c o n t r a i r e ,  un  j o u r  v i e n d r a  où l a S o c i é t é  s e r a  i n c a p a b l e

d e  l u i  en  f o u r n i r  u n e  s e u l e  g o u t t e .

Convaincus par c e tte  a rgum en ta tion , b ien que son deu
x ièm e po in t so it absolum ent faux, les S oc ié ta ires  chargèren t 
le C onseil d 'e n tre r en négocia tions avec le D épartem en t.

Le 6 septem bre 1930, le p rés iden t de la Société  re ç o it
du D épartem en t la p ropos ition  su ivante  :

" D a n s  sa s é a n c e  d u  11 j u i l l e t  1 9 3 0 ,  l e C o n s e i l  G é n é r a i
Su r  le r a p p o r t  d e  M . B e s o m b e s ,  au n o m  d e  la p r e m i è r e  

c o m m i s s i o n  e t  d e  M .  A n d r é  L e  T r o q u e r  au n o m  d e  l a c o m m i s 
s i o n  d e  l ' e x t e n s i o n ,  d e  l ' a m é n a g e m e n t  e t  d e  l ' h a b i t a t i o n  

d a n s  l ' a g g l o m é r a t i o n  p a r i s i e n n e ,

D é l i b è r e

A r t .  1 e r  : M .  l e P r é f e t  d e  l a S e i n e  e s t  a u t o r i s é  à s i g n e r  
l e c o n t r a t  p o r t a n t  c e s s i o n  g r a t u i t e  au D é p a r t e m e n t  d e  l a 
S e i n e  p a r  l a S o c i é t é  p r o p r i é t a i r e  d e s  e a u x  e t  d u  j a r d i n  d e  
S c e a u x ,  d e s  e a u x  p r o v e n a n t  d e  l ' é t a n g  d u  PI  e ss i s - P  i q u  e t . 
d e s  s o u r c e s  d '  A u l n a y  d e s  V a u x  R o b e r t  e t  a u t r e s  s o u r c e s  
e t  d e s  c a n a l i s a t i o n s  e t  c o n d u i t e s  a m e n a n t  l es  d i t e s  e a u x  
au  d o m a i n e  d é p a r t e m e n t a l ,  a u x  c o n d i t i o n s  s u i v a n t e s  : s a v o i r

L e  D é p a r t e m e n t  d e  l a S e i n e  d e v r a  p o u r v o i r  à l ' e n t r e 

t i e n  e t  à l a r é p a r a t i o n  d e s  g a l e r i e s  e t  c o n d u i t e s  e t  m ê m e  
à l e u r  r é f e c t i o n ,  s ' i l  y a l i e u ,  s an s  r e c o u r s  à l a S o c i é t é  

c é d  a n t e .

En  c o n t r e  p a r t i e ,  l a S o c i é t é  s ' o b l i g e

1° )  à n ' a p p o r t e r  a u c u n e  m o d i f i c a t i o n  au j a r d i n  d e  S c e a u x  

sans  l ' a s s e n t i m e n t  d u  D é p a r t e m e n t

2° )  à e n t r e t e n i r  c e  j a r d i n  e t  à en  l a i s s e r  l a j o u i s s a n c e  

au p u b l i c



3 ° )  à m a i n t e n i r  e t  r e s p e c t e r  l e s  t e r m e s  d e s  S t a t u t s  

d e  l a  S o c i é t é  r e l a t i f s  à l ' i n a l i é n a b i l i t é  d u d i t  j a r d i n

4 ° )  à a p p o r t e r  a u  D é p a r t e m e n t  l e  d é s i s t e m e n t  d e  t o u s  

l e s  a b o n n é s  d e s d i t e s  e a u x ,  à a c c e p t e r  l e s  m o d i f i c a t i o n s  

q u i  p o u r r a i e n t  ê t r e  r e c o n n u e s  d ' u t i l i t é  p u b l i q u e  p a r  l e  D é p a r 

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

o u  l e  r e d r e s s e m e n t  d e s  v o i e s  p u b l i q u e s  q u i  b o r d e n t  l e  j a r d i n  

e t  d a n s  c e  c a s  à a b a n d o n n e r  g r a t u i t e m e n t  l e  t e r r a i n  à i n c o r 

p o r e r  a u  s o l  d e s  v o i e s  p u b l i q u e s " .

Ce p ro je t sou leva it deux problèm es : la Société  deman
d a it que le D é p a rte m e n t accep te  le désistem ent en bloc 
de tous les abonnés sans ê tre  obligée à re c o u rir  de chacun 
d 'eux. E lle  re d o u ta it su rto u t l'o b lig a tio n  de se soum ettre  
aux m o d ific a tio n s  de la  v o ir ie  qui pou rra ie n t concerner 
le parc. En 1933, le  M a ire , M. Le B lanc, in te rv ie n t auprès 
de Le T roquer pour é v ite r  l'é la rg isse m e n t du boulevard 
C o lb e rt qui su p p rim e ra it les arbres bordan t c e tte  avenue. 
I l o b tie n t la  promesse que les d if f ic u lté s  de c irc u la tio n  
seront résolues par l'é la rg issm e n t de la rue Houdan sans 
q u 'il so it touché au parc bordan t le boulevard C o lbe rt. 
En 193^, se pose, de nouveau, la question de l'é la rg issem ent 
des rues Houdan e t P en th ièvre . C om m e nous le voyons 
les discussions d u rè ren t longtem ps e t l 'a c te  de cession ne 
fu t  sans doute signé qu'au cours de l'année 1935, p robable
m ent peu après l'A ssem b lée  G énéra le  au cours de laque lle  
le M a ire  a v a it ins is té  sur les dangers que fa is a it  co u r ir 
à la V ille  la vé tus té  des cana lisa tions.

I I I  -  LES D IX  DERNIERES ANNEES

L 'A ssem blée  G énéra le  du 27 novem bre 1938 n 'apporte  
pas grande nouveauté dans la  v ie  de la Société . L 'e n tre tie n  
du parc est tou jou rs  la p réoccupation  p rem iè re  de ses m em 
bres e t ce la  d 'a u ta n t plus que s 'y  d é rou len t la fê te  pa trona 
le e t la kerm esse des Anciens C o m b a tta n ts , ce qui entra îne 
de nom breuses déprédations. Le M a ire  de Sceaux finance  
les répa ra tions  du m ieux possible, mais si ce la  d eva it c o n t i
nuer, la S ocié té  e nv isag e ra it d 'in te rd ire  ces m an ifes ta tions  
dans le ja rd in . O u tre  les dégâts m a té rie ls , les Socié ta ires 
se p la ign e n t du b ru it  f a i t  par les hau ts-parleurs  qui souvent 
d iffu s e n t des chansons inconvenantes. Mais i l  y a plus grave,



com m e les années précédentes, la Société  est en d é f ic it .  
Le d é f ic i t  to ta l est de 18 537,75 F. Les années suivantes, 
qui sont des années de guerre, vont ê tre  encore plus vides. 
En 1939, la  défense passive fa i t  creuser des tranchées abris 
dans le ja rd in . Les seules a c tiv ité s  de la Société sont la 
lo ca tion  du 76 rue Houdan à un ép ic ie r, m archand de ch a r
bon, du nom de C habert e t la f in  de n on -recevo ir opposée 
aux réc lam a tions  fa ite s  par le d ire c te u r du C lub Scéen, 
qui re fuse de payer ses loyers p ré te x ta n t une occupation  
par l'a rm ée  frança ise , puis par l'a rm ée  a llem ande.

Les 24 e t 26 fé v r ie r  1942, se p ro d u it la grande ca tas
trophe  de la rue Houdan dont beaucoup de Scéens do iven t 
se souvenir encore; La Compagnie généra le  des eaux, qui 
a v a it succédé à la  Société  p ro p rié ta ire , c o n tin u a it d 'u ti l is e r  
les ga leries du tem ps de C o ib e rt m algré  les avertissem ents 
des Ponts e t Chaussées en 1935 e t un a rrê té  de p é r il pris 
par la  com m une de Sceaux, le 11 décem bre 1936. Le 24 
fé v r ie r , à 10 H. du so ir, se p rodu it une ru p tu re  d 'une cana
lisa tio n  d'eau sous la rue Houdan, le lendem ain m a tin , à 
10 H 10, rup tu re  de la condu ite  de gaz provoquant d 'im p o r
tan ts  dégâts dans les im m eubles a lors num érotés 63 e t 
106. Des mesures d 'é tayage sont im m éd ia tem en t prises. 
Le 26 nouve lle  ru p tu re  de la condu ite  d 'eau à 4 m. de la 
p rem iè re . Les égoutie rs  découvrent une fissure  très  m ince 
au p la fond de l'é g o u t e t dans les parois. Ils sentent sous 
leurs pieds une excava tion  ou une dépression dans le rad ie r 
d 'env iron  2,50 m. E v idem m ent la question se pose de savoir 
si le responsable des dégâts est la Socié té  p ro p r ié ta ire  puis
que les causes en sont le mauvais é ta t des ga leries anc ien
nes e t les a ffa issem ents  de te r re  provenant de la source 
des Vaux R obert, ou la Société G énérale des eaux. I l sem
ble que la cession du réseau ayant é té  fa ite ,  à t i t r e  g ra tu it ,  
au D épartem en t à charge pour lu i de l 'e n tre te n ir ,  i l  n 'y  
eut pas de grosse con tes ta tions à ce su je t e t que la Société 
Générale des eaux a it  fa i t  face  à ses responsabilités.

La Société  ne deva it pas se re leve r, après ce dern ie r 
coup du sort. La guerre  a va it dispersé la p lu pa rt de ses
membres. Le 27 fé v r ie r  1944, le p rés iden t Fockenberghe
réussit to u te fo is  à réun ir une Assem blée G énérale, la p re 
m iè re  depuis le début de la guerre. Après avo ir fa i t  approuver 
les com ptes pour la  période du 1er oc tob re  1938 au 31 oc tob re  
1943, i l  fa i t  rem arquer aux a c tionna ires  com bien la s itu a 
tio n  fin a n c iè re  est d if f ic i le .  Les revenus vont s 'am enuisant 
en raison des lo is  sur les loyers e t des m auvaix payem ents, 
les dépenses ne cessent de s 'a c c ro ître  par su ite  de l'é lé v a 
tio n  générale des p rix  e t de l'a u g m e n ta tio n  des im pôts.
Deux so lu tions se présentent : ou bien a liéne r les te rra in s
en bordure de la  rue Houdan, mais i l  est probable que c e tte



re n tré e  de fonds ne p ro lo n g e ra it la v ie  de la  Société  que 
de quelques années, ou b ien s'adresser au D épartem en t 
qui a réussi une oeuvre adm irab le  en ra c h e ta n t le  dom aine 
de C o lb e rt e t qui a u ra it a insi l'o ccas ion  d 'y  ra tta c h e r le 
parc de la M énagerie . A ceux qui dem andent que le parc 
so it m a in tenu  dans son in té g r ité , M.^ Fockenberghe répond 
que le s ite  ayan t é té  classé en 1942, à la  su ite  d'une in te r 
ve n tio n  de M. H en ri L e m a ître , p rés iden t de la Société^ des 
A m is  de Sceaux i l  n 'y  a aucune inqu ié tude  à avo ir à ce 
su je t. L 'A ssem blée  générale au to rise  donc : -

" L e  c o n s e i l  d ' a m  i n i s t  r a t  i o n  à n é g o c i e r  e t  é v e n t u e l l e m e n t  

a r é a l i s e r  l a  c e s s i o n  a u  D é p a r t e m e n t  d e  t o u t  o u  p a r t i e  d e s  

p r o p r i é t é s  d e  l a  S o c i é t é .  L e  C o n s e i l  a u r a  t o u t  p o u v o i r  p o u r  

r é a l i s e r  c e t t e  c e s s i o n  a u x  c o n d i t i o n s  q u ' i l  a v i s e r a ,  s o u s  

l a  s e u l e  r e s t r i c t i o n  q u e  l e  D é p a r t e m e n t  s ' e n g a g e  à c o n s e r 

v e r  e t ,  a u  b e s o i n ,  à r e s t a u r e r  l e  J a r d i n  d a n s  s o n  p l a n  e t  

s o n  a s p e c t  t r a d i t i o n n e l s  e t  à l e  m a i n t e n i r  à l a  d i s p o s s i t i o n  

d u  p u b l i c " .

C 'e s t chose fa ite  en 1948, la dern iè re  Assem blée Générale 
ayan t donné, le 3 a v r il,  to u t pouvo ir à son p rés iden t pour 
ré a lise r d é fin it iv e m e n t la cession du Ja rd in  de la M énagerie 
au D é p a rte m e n t de la Seine qui s 'engagea it à payer les 
de ttes  de la Société , so it 90 000 F. Devenu p ro p r ié ta ire  
du Ja rd in  que l'o n  a pp e la it a lors le P e t it  Parc, le D é p a rte 
m ent s'em pressa de fa ire  fa ire  par le Musée de 1 Ile  de 
F rance un c e rta in  nom bre d 'am énagem ents : pose d 'une
plaque sur la maison du garde, rem ise en é ta t de l'u rn e  
co n tenan t, d it-o n , les restes de M a r-la -m a in , le cha t de 
la duchesse du M aine.

La m u n ic ip a lité  ne semble pas s 'ê tre  in téressée à ces 
tra c ta t io n s  e t cependant les hab itan ts  de Sceaux re s ta ie n t 
trè s  a ttachés  a leu r ja rd in  qui leur ra p p e la it ta n t de souve
n irs . Aussi en 1969, le M a ire , M. G uldner, c o n c lu t- i l un 
b a il de 99 ans avec le D épartem ent^ de la  Seine, pour en 
fa ire  le v é r ita b le  parc de la V ille  où les Scéens co n tin u e 
ra ie n t à se p rom ener e t à cé léb re r leurs p rinc ipa les  fê tes .

J a c q u e lin e  R A M B A U D
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TRAVAUX ET RECHERCHES

L'HISTOIRE DE L'IMPASSE DU MARCHE 

A SCEAUX

-  INTRODUCTION

1

Les bâtiments de l'impasse du marché 
du côté du ja rd in  de la ménagerie 
Photo Bunot-Klein

Com bien d 'e n tre  nous, Scéens, em prun tan t l'im passe 
du m arché ies bras chargés de provis ions ont jam ais 
ievé les yeux sur le  b â tim e n t qui longe c e tte  même 
impasse de l 'a u tre  cô té  du t r o t to ir  ? E t c 'e s t ce b â t i
m ent, tro p  banal pour v ra im e n t a vo ir a t t ir é  nos regards 
qui est cependant le su je t de mon tra v a il de m a îtrise  
en a rchéo log ie  à l'U n iv e rs ité  de Paris IV. Choix sans 
grand in té rê t,  d irez-vous. E t p ou rta n t l 'h is to ire  de 
ce b â tim en t est encore à découvrir dans sa presque to ta lité ,  
a lors que les p é ripé ties  d'une re la tio n  en tre  ce dern ier, 
la v ille  e t le château ne do iven t pas ê tre  négligées
e t pou rra ien t p e u t-ê tre  appo rte r des é lém ents nouveaux
à la connaissance de Sceaux.

I l va me fa l lo ir ,  par les traces qui en res ten t, 
par d 'éven tue ls  docum ents anciens, re s titu e r ce b â t i
m ent ; e t ce la  en en trep renan t pas à pas l'ana lyse
de ses tra n s fo rm a tio n s  successives, si e lles ex is ten t.

L1 impasse du marché : 
l'a lignem ent des bâtiments à gauche, 
le marché à d ro ite  
Photo Buno-Klein

I -  ID E N T IF IC A T IO N  DU B A TIM EN T PAR RAPPORT A 

SA FO N C TIO N  A C TU ELLE DE LOGEM ENT

Le b â tim e n t que je  cherche à id e n t if ie r  est s itué  
à la lis iè re  du v ieux Sceaux ; i l  s 'é t ire  to u t le long 
d'une vo ie  é tro ite  de h u it m ètres, vo ie  qui a bo u tit 
d'un cô té  à la  rue p rinc ipa le , face  à l'é g lise  e t de l'a u tre , 
se te rm in e  en impasse sur un ja rd in  p rivé  (ce lu i de 
Madame F la h au t) qui donne sur le  ja rd in  pub lic , d it  
"Ja rd in  de la  M énagerie".
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A lo rs  qu'un m arché s 'é tend en p ro fondeur sur un 
des cô tés de c e tte  vo ie , le b â tim e n t qui nous in té 
resse s 'é t ire  du cô té  opposé sur 75 m ètres environ. 
C e t a lignem en t de la  co n s tru c tio n  est brisé en 3 endro its  
par des in é ga lité s  de n iveau de to i t ,  accompagnées 
de co lo ra tio n s  d iffé re n te s  de la  façade qui déterm inent, 
dans l'im passe , 3 maisons d 'à  peu près mêmes d im en
sions soudées dans une même re c titu d e , le  long de 
la  ru e lle  e t , en p re m ie r plan, une qua trièm e  maison, 
é tro ite  qui f a i t  angle avec la  rue p rinc ipa le .

Ces maisons appa rtiennen t bien à un même ensem
ble a rc h ite c tu ra l de par le souci du co ns tru c te u r de 
respecte r une harm onie  qui veu t que chaque p a rtie  
de vo lum e à peu près iden tique  a it  même apparence 
généra le  :

-  même p ie rre  de ca lca ire  recouve rte  de p lâ tre
-  même com bina ison fo rm e lle  de bandeaux h o r i

zontaux, qui m arquent la  d iv is ion  des étages.
-  même ordonnancem ent des fenê tres , scandées 

par une console en p ie rre  à leu r base
-  même to itu re  à deux pans, en ardoise, avec com bles 

mansardés (excep té  le  b â tim e n t du ce n tre  surélevé 
pos té rie u re m en t)

-  seules les ouvertu res  du rez-de-chaussée d if fé re n t.

a) recherche typologique
Ces maisons, ayan t chacune fo n c tio n  de logem ent, 

(m ise à p a rt la  p a rtie  donnant sur la  rue p rinc ipa le , 
qui est un ca fé ), i l  me fa l la i t  les com parer a d 'au tres  
bâ tim en ts  ayan t même fo n c tio n  e t même type  d 'im p la n 
ta t io n  dans Sceaux.

Le tissu u rba in  du ce n tre  de Sceaux est encore 
en p a rtie  organisé par ilô ts  e t dans chaque i lô t ,  de 
nom breux b â tim en ts  sont a lignés de p a rt e t d 'a u tre  
d 'une ru e lle  ou d 'une impasse perpend icu la ires à la 
vo ie  p rinc ipa le .

Ces ilô ts  sont des qua rtie rs  d 'h a b ita tio n  qui, dans 
une s itu a tio n  id e n tique  à ce lle  de l'im passe  du m arché, 
p résen ten t la  m êm e fo n c tio n  de logem ent.

Beaucoup de ces ilô ts  on t d isparu : vé tusté , é la r
g issem ent de la v o ie r ie ...

L ' i lô t  B enoît, s itué  en p le in  ce n tre  de Sceaux (* )  
est un ensemble de v ie ille s  maisons d 'h a b ita tio n . E t 
c 'e s t c e t ensem ble que je  voudrais com parer aux maisons

L1 i lô t  Benoit 
Photo Bunot-Kiei



L 'i lô t  Benoit 
Photo Bunot-Klein

de l'im passe du m arché.

Des bâ tim en ts  peu élevés, é tro its , dont les to its  
sont bien^ ind iv idua lisés, c réen t, au tra ve rs  de l ' i lô t ,  
to u t un réseau de passages,de rue lles. E t ces bâtim en ts 
disparates ne tém o ignen t en tre  eux d 'aucun dessein 
d'ensem ble ; l'o rdonnance se dérèg le  : ni bandeaux, 
ni cadres, ni m ou lures... Les fen ê tre s  changent de ta ille , 
a lla n t du très  grand au très  p e t it .  Les façades sont 
zébrées par une g o u ttiè re , des f i ls  é lec tr iques , un con
d u it de chem inée, fo rm a n t une accum u la tio n  incohéren
te  d 'ob je ts  dont le m ontage n 'es t que du b rico lage  
e t non une to ta l i té  coordonnée.

Ce jeu de d iffé rences  est dû aux pratiques variées 
des hab itan ts .

I l y a opposition  rad ica le  e n tre  la  façade des b â t i
m ents de l'im passe  du m arché, d 'où  to u t désordre est 
banni où l'espace est ordonné, e t c e t espace de l ' i lô t  
Benoît, espace du non décré té , du spontané.

Pourquoi y - a - t - i l  une te lle  coupure des techniques 
en tre  les b â tim en ts  de l'im passe du m arché, bien ordon
nes le long de la rue lle  e t la p ro lifé ra t io n  désordonnée 
de ceux de l ' i lô t  Benoît ou de la  rue des Im bergères, 
tous au ce n tre  de Sceaux ?

L 'i lô t  Benoît est un espace p rivé , à mode d 'occupa
tio n  très  d if fé re n t selon les hab itan ts , alors que les 
bâ tim en ts  de l'im passe du M arché sem blent avo ir été 
un lieu  c o lle c t if  e t ainsi s 'e x p liq u e ra it c e tte  coupure 
des techniques, c e tte  d iffé re n ce , par l'oppos ition  b â t i
m ent pub lic  /  b â tim e n t privé .

4 l S ^
Porte c in trée  avec f r is e  denticulée 
e t pe inture o r ig in a le  
Photo Bunot-Klein

b) vestiges

Lieu co llectif, c e t te  supposition est etayée par 
plusieurs observations fa ite s  sur le  b â tim e n t lu i-m êm e, 
ta n t à l 'e x té r ie u r  qu'à l 'in té r ie u r ,  essen tie llem ent en 
ce qui concerne sa p a rtie  c e n tra le  fo rm a n t la maison 
au n° 3 de l'im passe :

1) C e tte  maison présente des ouvertu res  au rez-de - 
chaussée très  d iffé re n te s  de ce lles  du n° 1 e t du n° 5 
de l'im passe :

En p a rta n t de la rue lle  à gauche, une porte  ple in 
c in n e , la rge  de un m ètre  q u a tre -v in g t, dont le  bas 
a é té  obtu ré  pour fo rm e r fenêtre* est opposée de l'a u tre  
cô té  sur le ja rd in  à une même p o rte  c in tré e , in ta c te  
c e lle -c i. Sur les traverses coupant les a rch ivo ltes  de 
ces deux p o rte s , au dessus des vantaux, se découpe
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une fr is e  ré tic u lé e .

La  deuxièm e po rte , à gauche dans la rue lle , est 
une p o rte  de garage e t lu i est opposée, d ire c te m e n t
dans le  ja rd in , une même p o rte  c in tré e  de un m è tre  
q u a tre -v in g t e lle  aussi, avec même a rc h iv o lte  m oulurée 
e t fr is e  ré tic u lé e .

Ces grandes portes c in tré e s  à a rch ivo lte s  m oulu
rées qui pe rcen t de p a rt en p a rt c e tte  maison située
au n° 3 de l'im passe, la issent supposer un va e t v ie n t 
d 'une fo u le  à tra v e rs  le  b â tim e n t.

2) Toujours au n° 3, les pièces à l 'in té r ie u r  des 
appartem ents  au rez-de-chaussée, à d ro ite  en entrant^ 
on t des p la fonds anorm a lem en t hauts de qua tre  m ètres 
e t décorés d 'une co rn iche  den ticu iée  sem blable à la  
fr is e  qui coupe les a rch ivo lte s  des portes c in trées.
C e tte  co rn iche  den ticu ié e  est coupée là  où les murs 
in te rm é d ia ire s  on t é té  élevés posté rieu rem en t pour 
fo rm e r p lusieurs pièces à p a r t ir  d 'une très  grande salle, 
h a ll de ré u n io n , d 'a tte n te ?  De même, à gauche, au
rez-de-chaussée, la  grande p o rte  de garage de mêmes 
dim ensions que les portes c in tré es  (1 m 80), se rt d 'en trée  
sur rue à un a te lie r , grande pièce non clo isonnée 
mais avec un faux  p la fond  : un p e t it  esca lie r, très  
ra ide  , mène à un dem i-é tage  qui perm et de découvrir, 
à qua tre  m ètres de hau teur, le v ra i p la fond, à même
co rn iche  d en ticu iée  e t aussi le  haut de la  po rte  c in tré e  
ob tu rée  en fe n ê tre , donnant sur l'im passe : c e tte  porte  
de l ' in té r ie u r  présente la  même a rc h iv o lte  m oulurée 
que les autres portes c in trées .

3) E n tre  chacune des tro is  maisons, aux n° 1 -  
3 e t 3, au n iveau du rez-de-chaussée e t du p rem ie r 
é tage, i l  est très  fa c ile  de repérer des portes com m u
n ican tes  qui, condamnées au jou rd 'hu i par une couche 
de p lâ tre  e t de p e in tu re , sont décelables au son. A lo rs  
que les parce lles  hab itab les ne com m uniquent généra
le m e n t jam a is  e n tre  e lles e t fo rm e n t chacune une un ité  
de p ro p r ié té  com m un iquant uniquem ent avec la  rue, 
le  fa i t  que ces tro is  maisons ne respectent pas c e tte  
rè|Te p ro u ve ra it q u 'e lles  fo rm e ra ie n t à e lles tro is  un 
m enu, lieu co llectif.

4) Les traces de cou leu r brun-rouge, qu'on repère
sur une des portes c in tré e s  ' se re tro u ve n t sous la cou- 0, ,  . . .

r  . , , , • ^ Plafond mouluré
che de p e in tu re  posee dans le co u lo ir e t la  cage d 'esca- e t porte c in trée  dans l 'a te i ie -
l ie r .  C e tte  ancienne pe in tu re  présente un dessin très  Photo Bun° t-K ie in

c a ra c té r is tiq u e  : au sol, une p lin the  brun-rouge, puis
le m ur b lanc, au dessus une bande brun-rouge e t à 
nouveau le m ur b lanc, coupé par un liseré^ de même
cou leu r : ce sont les couleurs du Paris-Orleans, com 
pagnie de C hem in de F er qui au X IX e  s ièc le  (à p a r tir

Porte cintrée transformée en fenêtre 
Photo Bunot-Klein
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de e t H scîu ' à son ra tta c h e m e n t au M é tro p o lita in
en 1932) possédait une ligne  qui s 'a r rê ta it  à Sceaux.

De la  m ême façon que des s ta tues antiques u t i l i 
sées com m e p ilie rs  de p o u la ille r  o n t pu ê tre  conser
vées, l'a p p e n tis  b â ti dans le ja rd in  au tour de c e tte  
p o rte  p le in  c in tre , a perm is de conserver la tra c e  des 
couleurs du P aris-O rléans, a lo rs  qu 'on ne d iscerne plus 
rien  sur les faces e x té rieu re s  des autres portes tro n
exposees.

C e tte  recherche  de traces archéo logiques me p a ra it 
su ffisa n te  pour a ff irm e r  que la  maison de ra p po rt, 
s ituee au n° 3 de l'im passe, a v a it dû ê tre  une gare.

, Mais m onum ent n 'é ta n t qu ’une p a rtie  ( la  plus 
in té ressan te  pour un a rchéo logue) des sources pour 
repondre a la  question que je  me pose, je  dois aussi 
me re fe re r  aux sources h is to riques, aux tex tes , qui 
sont re la tiv e m e n t n om breu x  à l 'é p o q u e  concernée

Le p ro je t de chem in de fe r  c o n s is ta it (d 'après 
une com m ission  d irigée  par le  savant A rago), à tra c e r  une 
ligne partant de l'embarcadère de la porte d 'E nfer  
( a l  em p lacem en t de la  gare D e n fe rt R ochereau a u jo u rd '
hu i) e t rejoignant a Sceaux un débarcadère, au lieu

e l face à 7 é g lis e " S mura dU ^  de Za Mé^ e r i e

c) sources historiques

L 'H is to ire  du Chemin de fe r  de Paris à Sceaux
nous a e te^ présentée en 1983 à l ’O rangerie  du château 
d une m an ière  fo r t  précise^ e t im agée, aussi ne re v ie n 
d ra i- je  sur ce su je t que très  b riè ve m e n t pour c o n firm e r 
ce que les traces  archéologiques nous ont révé lé  sur 
une fo n c tio n  a n té rie u re  de gare du b â tim e n t.

Ce p ro je t de chem in de fe r  de Paris à Sceaux 
fu t  im ag iné  e t mis au p o in t par C laude A rnoux, d ire c 
te u r des A te lie rs  des Messageries L a f f i te  vers 1839-40. 
Par son systèm e a rt ic u lé , to u t à f a i t  ré vo lu tio n na ire , 
i l  a va it en vue de rédu ire  les dépenses d 'in fra s tru c tu re  
(viaducs, tunnels), en abaissant le  rayon des courbes 
sur les voies jusqu 'à  30 m ètres, a lo rs  que, jusque là, 
i l  ne pouva it ê tre  in fé r ie u r à 800 mètres.

Système a r t ic u lé  du chemin de fe r  Arnoux 
i l lu s t ra t io n  6 ju in  1846
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Par c e tte  phrase la  Com m ission in d iq u a it a insi 
l'e m p la ce m e n t où est é d ifié  le b â tim e n t dans l'im passe.

L 'in a u g u ra tio n  de c e tte  ligne  de Paris à Sceaux, 
unique en son genre dans l'ensem ble du réseau frança is , 
eu t lie u  le  23 ju in  1846, à 7 heures du m a tin . Ce fu t  
un grand événem ent paris ien : le ro i L ou is -P h ilippe
s 'y  f i t  rep résen te r par l'u n  de ses f ils .

L 'Illu s tra tio n  de ju in  1846 com m ente  a insi l'é vé n e 
m en t : Sceaux se donne, comme Versailles, comme 
St Germain, des allures à la vapeur... mais il n'a pas 
voulu avoir un chemin de fe r  ordinaire, comme ses 
aînés. I l  lui a fa llu  de plus hautes destinées.

La  lig n e  connu t to u t de su ite  la  faveu r du^ pub lic . l 1 Embarcadère de l'E n f
P o u rta n t les fra is  généraux é ta ie n t tro p  élevés. A f in  v.e in-.érieure
de m ieux les ré p a r t ir ,  la  Société A rnoux s o ll ic ita  la  Dessin de champin

concession d 'un p ro longem ent de B ourg-la -R eine à Orsay, 
so it 16 km s. C e tte  nouve lle  section  fu t  o uve rte  en 
1854. M ais en 1857, lo rs de la c ré a tr io n  des grands 
réseaux fra n ça is , les lignes de Sceaux e t d 'O rsay fu re n t 
inco rporées au réseau de la  Com pagnie d 'O rléans.
E t ainsi s'expliquent les couleurs du Paris-Orléans, 
don t on tro u ve  des tra ces  dans le ha ll e t sur les a rc h i
vo ltes  des portes du b â tim e n t au n° 3 de l'im passe  du 
M arché.

Le débarcadère de Sceaux 
Dessin de Champin

En d é p it de c e tte  fusion, la  s itu a tio n  de c e tte  
lig n e  de Paris  à Sceaux, ligne unique en son genre e t 
sans lia ison  possible avec les autres lignes en ra ison 
de l'é c a r te m e n t de sa vo ie  d  m 75 au lieu  de 1 m 
40), de son équ ipem ent spécial e t de ses courbes à 
tro p  fa ib le  rayon, p ré se n ta it des inconvén ients te lle m e n t 
graves qu'en 1883, au m om ent de la  discussion du nou
veau rég im e  des grands réseaux, l 'E ta t  imposa à la 
C om pagnie d 'O rléans sa tra n s fo rm a tio n  pour y p e rm e ttre  
la  c irc u la t io n  du m a té r ie l à vo ie  norm ale. Les travaux  
fu re n t considérab les. La  branche de B ou rg -la -R e ine  
à Sceaux conserva le  m a té r ie l A rnoux jusqu'au 17 m ai 
1893, da te  à laque lle  le  nouveau tra cé  sur Sceaux-R ob in- 
son, to ta le m e n t d if fé re n t  de l'anc ien  tracé  aux nom breux 
la ce ts , fu t  m is en se rv ice  avec du m a té rie l norm a l. 
C 'é ta it  la d is p a ritio n  d'un des plus anciens chem in 
de fe r  de France.



Entrée du Bal de Sceaux 
Gravure de Pruche e t Champin
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L 'H is to ire  du bal de Sceaux, qui vous a é té  b r i l-
lam ent exposée par no tre  soc ié té  des A m is de Sceaux, 
à l'occas ion  des fê tes  de 1981 a é té  in tim e m e n t liée  
à l'h is to ire  du chem in de fe r e t de n o tre  gare.

L'Illustration  de 18^6, re la ta n t l'in a u g u ra tio n  du 
de fe r  de Sceaux, nous suggère l ' in té r ê t  de ce i

La rotonde du bal de Sceaux 
Gravure de Pruche e t Champin

chem in
suggéré l ' in té r ê t  de ce nouveau 

moyen de locom otion  pour ressusc ite r le  cé lèbre  bal 
p e t it  à p e t it  abandonné du pub lic  : Allons donc, o P ari
siens l allons jouir de toutes les joies que nous promet 
le bal, de toute la gaieté qui viendra s'y épanouir. 
Maintenant au moins, nous serons surs de trouver tou
jours le moyen de retourner à Paris : plus de coucous 
plus de ces prix fabuleux augmentant de 1/4 d'heure en 
1/4 d'heure, plus de ces désespoirs quand les voitures 
sont complètes : toujours de la place pour tous et au 
même prix, quelle que soit l'heure.

Non seulem ent la  mise en se rv ice  du chem in de 
fe r  de Paris à Sceaux en 18^6 v in t ressuc ite r le bal 
m ourant, mais ce dern ie r fu t  donné à loyer et par bail 
à la Cie^de Chemin de fer... pour 3 ou 9 ans au choix de 
la Cie à p artir du 1er avril 1845. E t même la Cie fu t  
autorisée à n'ouvrir le bal que le jour de l'inauguration  
du Chemin de fe r...

Le pub lic  re v in t. Le guide 3oanne des environs 
de Paris consta te  en 1856 que le Chemin de fer, appelé à 
juste titre  le chemin de promenade, je tte  par flo t les 
danseurs et les danseuses, marée qui monte toujours 
jusqu'à ce que les derniers convois les fassent baisser 
et disparaitre... A  11 h., les danses cessent, le feu  
d 'a rtifice  éclate, la cloche du Chemin de fe r  annonce le 
dernier départ. La gare est toute proche, en face de 
l'église. Hâtons nous et tachons de trouver de la place, 
car bien qu'on dise que le bal de Sceaux n'est plus 
de mode, jamais il n'a été plus fréquenté.

Mais b ie n tô t Robinson, ses bals, son grand arbre 
v in re n t d ispute r à Sceaux son rô le  a t t r a c t i f .

Le bal végéta jusqu'au jou r où la  Com pagnie d 'O r
léans, ayant acheté la  ligne re c t i f ia  le t ra je t  e t le 
prolongea^ jusqu'à Robinson. La Gare de Sceaux fu t  
désa ffec tée  en 1893 e t en même tem ps, d is p a ra is s a it 
le Bal de Sceaux.

A ins i une p a rt im p o rta n te  de la  v ie  du b â tim en t 
qui est l 'o b je t de mon étude, sa fo n c tio n  de gare est 
liée  à la  fo is  à l'é v o lu tio n  du bai de Sceaux e t à ce lle  
du Chem in de fe r Arnoux.

Leur échec a provoqué sa d ésa ffe c ta tio n .
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A c te  n o ta rié . La tro is iè m e  preuve te x tu e lle  est 
un a c te  n o ta rié  que m 'a  très  g e n tim e n t co n fié  Madame 
F lahau t, a c tu e lle  p ro p r ié ta ire  de la  maison s ituée  au 
n° 5 de l'im passe du M arché. I l s 'a g it d 'un ac te  de 
vente , é ta b li en 1919 e t qui reprend les o rig ines de 
sa p ro p rié té  depuis 1845, date de la  c ré a tio n  du chem in 
de fe r  de Sceaux.

C e t ac te  de vente  précise que le d it  im m euble se 
trouvait compris dans la zone des terrains nécessaires 
à l'établissem ent du Chemin de fe r  de Paris à Sceaux, 
expropriés pour cause d 'u tilité  publique en mars 1845.

A ins i ce t a c te  de vente  nous donne la  preuve que 
les tro is  maisons^ appa rtena ien t bien au chem in de fe r 
d 'O rléans (qui s 'é ta it  substitué  en 1857 au chem in de 
fe r  de Sceaux) e t qu 'e lles  fo rm a ie n t à e lles tro is  les 
b â tim en ts  de la  gare, c o n firm a n t a insi les déductions 
archéologiques fa ite s  précédem m ent.

De plus , dans l'a c te  d 'a d ju d ica tio n  de 1895, fa ite  
par la com pagnie d 'O rléans (qu i a v a it décidé de ré a li
ser ses biens sur l'e m p la ce m e n t de la  ligne  du chem in 
de fe r ) ,  on tro uve  un d e s c r ip tif  de ces tro is  m aisons:

Commençons par la maison du 5 impasse du Marché 
(ce lle  de Madame F la h au t) : Une maison d'habitation bour
geoise, construite en pierre et couverte en ardoise, 
élevée d'un rez-de-chaussée et d'un prem ier étage, 
grenier au dessus et cave dessous... Le  b â t im e n t  é ta it  
donc déjà une dem eure bourgeoise.

Le n° 3 de l'impasse est d é c r it  com m e un grand bâti
ment autrefois à l'usage de la station de chemin de 
fer, construit en pierres et couvert en zinc, élevé d'un 
rez-de-chaussée et d'un prem ier étage, grenier au des
sus... : c 'e s t là une preuve que c e tte  p a rtie  de b â t i
m ent a va it bien eu fo n c tio n  de gare avan t 1895.

Une preuve aussi de la su ré léva tion  du b â tim en t 
posté rieu re  à 1895, pu isqu 'il n 'y  a v a it encore qu'un 
é tage e t que le to i t  n 'é ta it  pas fa i t  de tu ile s  rouges 
com m e au jou rd 'hu i. Le rez-d e -ch au ssée  com prend  
deux salles et un escalier conduisant au prem ier étage : 
à nouveau c e t é ta t des lieux  co n firm e  les suppositions 
que l'é tu d e  des vestiges m 'a v a it insp irées : les deux 
grandes salles a u jou rd 'hu i rédu ites à plusieurs p e tite s  
pièces. E t plus lo in , grenier comprenant cinq chambres 
mansardées et un p e tit cabinet ayant contenu l'horloge

Le n° 5, impasse du marcr 
Photo Bunot-Klein

Le n° 3, impasse du marché 
Photo Bunot-Klein
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Le n° 1 impasse du marché 
Photo Bunot-Klein

de la gare : e n fin  l'in s ign e  le plus c a ra c té ris tiq u e  d'une 
gare, que les vestiges ne p e rm e tta ie n t pas de repérer l 
Une marquise règne tout le long du bâtim ent du côté 
de l'ancienne gare.

E nfin , le n° 1 de l'impasse, est d é c r it  a insi :un grand 
bâtiment d 'habitation construit en pierres et couvert 
en ardoises, sis au même lieu, élevé d'un rez-de-chaussée 
et d'un étage, avec grenier au dessus et cave dessous.

Rien n 'es t d it, dans ce t ac te  , sur la quatrième partie  
de bâtiment, accolée au précédent, p a r tie  ayant fon c tio n  
de ca fé  au jou rd 'hu i, e t qui, après observation  des lieux, 
me para issa it tronquée.

Heureusem ent, M onsieur C ha ra ire , M a ire  de Sceaux, 
p a rlan t en 1894 de l'im p la n ta tio n  d 'un nouveau marché 
dans Sceaux, nous é c la ire  sur c e tte  question : depuis long
temps les habitants de la v ille  demandent l'établis
sement d'une halle pour y installer le marché dont 
l'emplacement actuel est incommode et insuffisant. 
Dans sa séance du 4 juin 1894, le Conseil a voté l'acqui
sition d'une partie  des bâtiments et cour provenant 
de l'ancienne gare de Sceaux, pour l'emplacement du 
marché à construire.

A ins i ^s'explique c e tte  façade, b iza rre m e n t tronquée, 
du qua trièm e b â tim e n t, fo rm a n t angle d'un cô té  sur 
l'im passe e t de l'a u tre  sur la  rue p rin c ip a le . E t c 'es t 
pourquoi, avan t le  recrépissage du ca fé , on vo ya it encore 
des p ierres à nu à l'a n g le  du b â tim en t.

Quant aux tro is  maisons qui au ra ie n t com m un iqué  
entre  e lles, à tous les étages, à l'époque de la gare, 
j'e n  ai eu c o n firm a tio n  dans l'a c te  de vente que possède 
Madame F lahaut.

A insi grâce aux docum ents que j 'a i  pu rassembler, 
ta n t archéologiques qu 'a rch iv is tiques  , e t aux photos 
e t gravures d'époque que j 'a i  pu o b te n ir par des c o lla 
borations chaleureuses de co lle c tion n eu rs  privés , i l  
m 'est possible de re s titu e r la gare te l le  q u 'e lle  se pré
sen ta it au X IX e  s ièc le .
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d) l'image de la gare
__ De grandes portes c in tré e s  avec a rch ivo lte s  mou

lurées pein tes aux couleurs du Paris-O rléans, tra ve rsen t 
le^ b â tim e n t de p a rt en p a rt, réso lvan t a insi les pro
blèmes de c irc u la t io n  des voyageurs. Au som m et de 
l 'é d if ic e  e t au ce n tre  trô ne  l'h o rlo g e , sym bole du tem ps 
techn ique , s c ie n tifiq u e , b ravan t le c ie l, le  tem ps so la ire . 
Le to i t  est en z in c  avec une corn iche  den ticu lée . Les 
é c rite au x , s igna lan t chemin de fe r à l'e n tré e  du b â ti
m ent Sceaux sur la  façade donnant sur la  vo ie , ne sont 
pe rcep tib les  que sur les gravures e t photos de la gare.

E ncadrant la  façade donnant sur la  vo ie, deux 
p e tits  b â tim en ts , co n s tru its  en bois e t couverts  en 
z in c  sont adossés aux deux maisons adjacentes à l'e m b a r
cadère, aux n° 1 e t  n° 5 de l'im passe. A quoi serva ien t 
ces appentis-bureaux ? Sans doute é ta ie n t- ils  réservés 
aux co n trô le u rs , a ig u ille u rs  de la vo ie . P ro tégean t les 
passagers des in tem pé ries , une m arquise c o u ra it le 
long du quai, re jo ig n a n t de chaque cô té  les deux p e tits  
bâ tim en ts .

Sur les photos, on v o it, adossé au ce n tre  de la 
façade d 'e n tré e , un a u tre  p e t it  b â tim e n t en bois, cou
v e r t  en ardoises, avec deux fenê tres  de chaque cô té  
d 'une po rte , aucune in d ic a tio n  n 'a é té  donnée de ce 
b â tim en t,^  ni a rchéo log ique , ni a rch iv is tiq u e . Ce bureau 
en avancée, qui é ta it  sans doute ce lu i du che f de gare, 
donna it à l 'in té r ie u r  du b â tim e n t dans un vestibu le  
d 'où p a r ta it  l'e s c a lie r  qui d eva it m ener au logem ent 
du d it  préposé.

De p a rt e t d 'a u tre  du vestibu le , au rez-de-chaussée, 
deux grandes salles d 'a tte n te , au p la fond  haut de quatre  
m ètres e t décoré d 'une fr is e  ré tic u lé e  qu'on re trouve
sur les a rch ivo lte s  des portes. De ces salles d 'a tte n te  
les voyageurs déboucha ient, par les grandes portes 
c in trées , sur le quai p ro tégé  par la  m arquise. E t de 
là  ils  vo ya ien t a r r iv e r  le  tra in  em prun tan t les ra ils
qui fo rm a ie n t une ra q u e tte , une boucle sur l'e m p la ce 
m ent des ja rd ins  à l 'a r r iè re  des tro is  maisons.

On peut im a g in e r les c itad ins , cu rieux e t ém er
ve illé s  par ce nouveau jo u e t q u 'é ta it  le  tra in , venu
dans le  ja rd in  p ub lic  assister au spectacle  de la  gare, 
à tra ve rs  les g r ille s  gui rehaussent encore au jou rd 'hu i, 
le  m ur d 'un m è tre  séparant le te r ra in  à l 'a r r iè re  de 
la  "m aison bourgeoise", du ja rd in  de la M énagerie.
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Façade extérieure de la gare de Sceaux 
Ptioto d'époque 
Col 1. p a rt.

.1er
*  ARCHIVES 

tuQ •

V̂ v MUNICIPALES § J

Façade sur quai 
Photo d'époque 
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Q uant au- b â tim e n t en équerre , d é tru it  en 1895, 
i l  est év iden t q u 'il d eva it se rv ir de passage aux voya
geurs, p u isqu 'il rep résen te , à p a r t ir  de la  rue, le  seul 
accès aux b â tim en ts  de la  gare. Sur la gravure  de Cham - 
pin ( 1 ) rep résen tan t la m a irie  e t ce b â tim en t disparu, 
on v o it n e tte m e n t le grand porche qui p e rm e tta it d 'a t 
te ind re  la  gare.

Une gravure  représen tan t la  gare vue à vo l d 'oiseau 
nous m on tre  p a rfa ite m e n t le p e t it  tra in  d éc rivan t 
sa boucle devant le  b â tim en t de la  gare, b â tim en t 
a llongé fo rm a n t équerre sur la  rue face  à l'ég lise . 
E t, sur ce re to u r d 'équerre , on peut vo ir la boutique 
du limonadier du chemin de fe r  devant laque lle  se pres
sent les voyageurs assoiffés. Les a rch ives (2) nous ren
seignent sur un c e rta in  Charles F lo re n t B a ille t, p a tis - 
s ie r-re s ta u ra te u r, à qui la C om pagnie de Chem in de 
fe r  loue une p a rtie  du b â tim e n t donnant sur la  rue. 
B a ille t dev ien t le limonadier du chemin de fe r  e t cec i jus
qu'en 1896, date  à laque lle  le  b â tim e n t a é té  am puté 
au p ro f i t  du marché.

Vue in té rie u re  de la gare de Sceaux 
Sceaux depuis tren te  ans par Séris

I l  ne m 'a  pas é té  possible d 'id e n t if ie r  à l'époque 
de la  gare, la fo n c tio n  des deux bâ tim en ts  (aux n ° l e t 5 
de l'im passe) annexés à l'em barcadè re  e t com m uniquant 
e n tre  eux. Le seul repère, qui puisse p e rm e ttre  une esquis
se d 'id e n t if ic a t io n ,  est l'a p p e lla tio n  donnée à ces d if fé 
ren ts  b â tim en ts  à l'époque concernée : seul le b â tim en t 
ce n tra l, bien identifié - est appelé : embarcadère, c ' e s t - à -  
d ire  in s ta lla tio n  destinée à re ce vo ir les voyageurs e t 
teur p e rm e ttre  l'accès au tra in  ; a lo rs que les autres 
bâ tim en ts  ne p o rte n t que le nom générique de b â t i m e n t s  
de la gare, e n d ro it où, com m e son nom l'ind iq u e , on 
gare le m a té r ie l e t éven tue llem en t on le répare, bien 
que la  maison bourgeoise (a insi nom mée déjà à l'époque 
du chem in de fe r )  n 'a it  sans doute eu que fon c tio n  
d 'héberger une personna lité  a ffe c té e  au tra in .

Mairie e t vue la té ra le  
extérieure du débarcadère à Sceaux 
Gravure de Champin 
L 'il lu s tra t io n  1845

Ce b â tim e n t en équerre, les bâ tim en ts  de la garq 
la  g r ille  de la  Maison bourgeoise e t le mur du ja rd in  de 
la  M a irie  deva ien t à eux qua tre  fo rm e r une cour, un 
ja rd in  par où deva ien t passer les voyageurs pour péné tre r 
dans la  gare.

Bâtiment de la gare en équerre e t g r i l le  
donnant sur le  ja rd in  de la Ménagerie 
Magasin pitto resque 1846

Après un in te rm ède  d'une d iza ine  d'années, pendant 
lesquelles e lle  a serv i de succursale à la  Société Géné
ra le , c e tte   ̂p a rtie  de b â tim en t a re trouvé , bien que 
très  d im inuée, la  fon c tio n  q u 'e lle  a v a it à l'époque de 
la gare e t q u 'e lle  conserve encore a u jou rd 'hu i.
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I I  -  ID E N T IF IC A T IO N  DU  BATIM ENT PAR R A PPO R T  

A SA FO N C TIO N  DE GARE

Le b â tim e n t que j'é tu d ie  n 'a v a it donc pas à l'o r ig in e  
fo n c tio n  de logem ent. C 'é ta it  une gare du chem in de 
fe r  A rnoux, du nom de son inven teur.

M ais de même qu'en ta n t q u 'h a b ita tio n  ce b â tim e n t 
me p a ra issa it in s o lite , i l  me p a ra it in s o lite  en ta n t 
que gare; i l  se ra it donc in té ressan t de le  com parer 
aux autres gares de la  ligne  de Sceaux.

a) recherche typologique
Les gares du chemin de fe r Arnoux :

Les gares in te rm é d ia ire s  n 'é ta n t que de p e tite s  
ha ltes  en bois, seuls l'embarcadère d 'Enfer e t n o tre  débar
cadère de Sceaux, po in ts  te rm inaux  de la  ligne , é ta ie n t 
co n s tru its  en dur .

Tracé en raquette de 
embarcadère d 'Enfer 
Connaissance du ra i 1.

F a it  p a r t ic u lie r  au chem in de fe r  A rnoux, à chaque 
e x tré m ité  de la  ligne , à d'Enfer et à Sceaux, d e v a n t  l e s  
quais, la  vo ie  se re co u rb a it sur e lle -m ê m e , de sorte  
que le  convo i qui a r r iv a it  é ta it  to u t p rê t pour re p a r tir ,  
sans que l'on, so it ob ligé  de re tou rn e r la  lo co m o tive  
com m e ce la  é ta it  nécessaire pour les autres tra ins . 
Ce tra c é  en ra q u e tte  des voies donnait à l ' e m b a r 
cadère d ’E n fe r  un aspect très  p a r tic u lie r  en a rc  de 
ce rc le , fo rm e  qu'on peut encore observer sur la  fa ça 
de in té r ie u re  e t la  m arquise de la  gare de D e n fe rt 
R ochereau.

De m ême le p ro je t d'embarcadère à Meaux,q  u ' a v a i t
dessiné A rnoux en 1841, é ta it  de fo rm e  s e m i-c irc u la ire  
com m e ensu ite  D ’E nfer.

M ais alors, où est l'a rro n d i de l'em barcadè re  de 
Sceaux, puisque les bâ tim en ts  te rm inaux  co n s tru its  
ou p ro je tés  par A rnoux pour son chem in de fe r épou
sa ient tous la fo rm e  en ra q ue tte  de sa voie ?

Ix p io ita u o n  â

la voie 

1979
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L'embarcadère de Meaux 
P ro je t d'Arnoux 
Le temps des gares.

A ins i la  fo n c tio n  de gare du b â tim e n t, à l'époque 
concernée, se ra it une fo n c tio n  de re m p lo i e t i l  fa u t 
à nouveau chercher à re s t itu e r  ce b â tim e n t dans son 
é ta t précédent.

Les gares vers 1850

Pour e xp rim e r  ̂ la  puissance du ra il, son pouvoir
d'avasion, pouvo ir à la fo is  sur l'espace e t le temps,
i l  fa l la i t  donner aux b â tim en ts  des gares un aspect
tr io m p h a lis te  e t m onum ental.

Les a rch ite c te s , dépassés par l'a m p le u r du su je t, 
n 'ayan t aucun m odèle pour une a rc h ite c tu re  du m ach i
nisme, e t in fluencés par la  c ré a tio n  a rt is t iq u e  du m om ent 
tournée vers la  tra d it io n , e m p ru n tè re n t à tous les sty les 
h istoriques, depuis le  p é r is ty le  grec de la  gare de W ilhem s- 
paart a A m sterdam , co n s tru ite  en 1843 e t fe rm ée en 
1878, l'éno rm e  propylée  dorique, colonnes in antis, 
d 'Euston Square S ta tion  à Londres, inauguré en 1839 
e t dém oli en 1962. Jusqu'à la  chape lle -gare  co ns tru ite  
à Nurem berg en 1848, chape lle  go th ique  avec gâbles
à choux e t c lochetons ajourés, en passant par le château- 
gare de V itré  en F rance à m i-chem in  en tre  la fo r te 
resse du Moyen Age e t les palais de la  Renaissance. 
E t Théophile  G au tie r s 'é m e rv e illa it  de ces Palais de l'in 
dustrie moderne ou se déploie la religion du siècle, 
celle des chemins de fer.

Les gares A rnoux de la  barrière d'Enfer ( r é a l i s é e )  e t  
de Meaux (seu lem ent p ro je té e ) sont aussi des pastiches :

L'embarcadère de la barrière d'Enfer à un ré p e rto ire  
an tiqu isan t : s itué  à une p o rte  de Paris, i l  s 'ouvre en
portique  ; l'é lé m e n t c e n tra l de la  gare est tra d u it en
façade par une sé rie  d 'arcades ; un en tab lem ent scu lp té
dom ine ces arcades te l un a rc  de triom phe , a rc  à la
g lo ire  des hora ires fe rro v ia ire s  puisqu'au m ilieu , dans 
une cartouche, est enchâssée une ho rloge , e t encore 
des p ilas tres  cannelés dans l'a rro n d i de la  façade.

La gare de Euston square à Londres 
Le s iè c le  de l ' in d u s tr ie  par F.Loyer 1983

Ce recours aux s ty les h is to riques, aux pastiches 
cachent la  fo n c tio n  re e lle  du b â tim en t, se trouve  

déjà dans l 'a rc h ite c tu re  des p rem ières gares sa te llite s  
de Paris : Saint G erm ain  -  V ersa illes.

Vue extérieu re  de l'embarcadère d'Enfer 
Gravure de Champin 
L 'Il lu s tr a t io n  1845

L'embarcadère de Meaux, qui n 'a  jam a is é té  réa lisé , 
A rnoux l 'a  dessiné te l un palais mauresque.

Mais alors quel palais, quel tem p le  ou ca thédra le  
veut pasticher l'em barcadère  de Sceaux ?

D 'après c e tte  enquête typo log ique , i l  semble q u 'il 
ne s'agisse n i d 'une gare A rnoux, pu isqu 'e lle  ne se p lie  
pas à son systèm e, ni d 'une co n s tru c tio n  co n tem pora i
ne du chem in de fe r  de Sceaux, pu isqu 'e lle  ne répond
à aucun des ponc ifs  a rc h ite c tu ra u x  qui ca ra c té rise n t
les gares vers 1850.



b) vestiges
C e rta in s  t ra its  du b â tim e n t, te l q u 'i l se présente 

au jou rd 'h u i, o n t é c la iré  mes recherches :

Le b â tim e n t dans son ensemble est re la tiv e m e n t 
bas, im p la n té  à l'a lig n e m e n t. Le m ur des façades est 
en m eu liè re , re co u v e rt d 'un  c rép i de p lâ tre  blanc-cassé 
(le  n° 1 ayan t é té  re p e in t de cou leur ocre  récem m ent). 
Les com bles brisés, supportés par une lourde  charpen te  
en bois, sont percés de lucarnes à la  M ansart e t couverts  
d 'a rdo ises larges type  château de Versailles ( e x c e p t é  l e  
n° 3 dont le t o i t  suré levé a é té  re fa i t  en tu ile s  au 
X IX e  siècleX

C 'e s t un systèm e con tinu . Un bandeau h o rizo n ta l 
d iv ise  les étages. Les fenê tres , avec le u r encadrem ent 
m ou luré  sont composées dans la façade  e t fo rm e n t 
des séries ré p é tit iv e s  qui donnent à l'ensem ble  une 
sym é trie , un o rdonnancem ent qui co rrespondent à la 
m an ière  de b â t ir  au X V IIe  siècle  e t to u t au long du 
X V IIIe  s iècle .

Ce type  de co n s tru c tio n  ne s 'apparen te  pas aux 
co ns tru c tio ns  du X IX e  s ièc le  où la  m eu liè re , ju sq u 'ic i 
m a té ria u  pauvre, caché , est dévo ilée , où la  hauteur 
des maisons, ju s q u 'ic i log is bas à un étage, s 'a c c ro ît 
( le  b â tim e n t c e n tra l suré levé en 1895).

Au X IX e  s ièc le , on ne trouve  plus c e tte  co m b ina i
son fo rm e lle  qui se pou rsu it de l'une  à l 'a u tre  façade, 
ni la  re c t itu d e  des a lignem ents c a ra c té ris tiq u e  des 
lo tissem en ts  du X V IIe  s iec le , re c titu d e  qu'on re tro uve  
dans la  co n s tru c tio n  des b â tim en ts  de l'im passe du 
M arché.

Seule la  maison au n° 5 de l'impasse, d ite  maison bour
geoise, ayan t subi trè s  peu de tra n s fo rm a tio n s  in té r ieu re s , 
c o n tra ire m e n t aux au tres  pa rties  du b â tim e n t, est 
en é ta t  de nous fo u rn ir  des renseignem ents a rchéo lo 
giques conce rnan t l 'é ta t  p rem ie r de ces c o n s tru c tio n s :

1) A l'é ta g e  supérieur, sous les com bles, couren t 
des poutres transversa les  e t long itud ina les , en chêne 
m onobloc, trè s  épaisses (32 c m /15 cm ), ce rta ines  
e n c o re . recouve rtes  de l'e n d u it qui les d iss im u la it,. Ces

poutres fo rm e n t une fe rm e  brisée, fe rm e  d'un com ble  
en m ansarde trè s  fré q u e n te  au XVIIe s iec le .



2) Au sol de c e t étage mansardé subsistent, dans 
quelques salles, des tom m e tte s  anciennes, rouges, hexa
gonales.

3) Aux étages in fé r ie u rs , les pièces sont d istribuées 
par en filade  e t se com m andent. A u ta n t au XVIIe s ièc le  
c e tte  d is tr ib u tio n  é ta it  recherchée, a u ta n t la nouvelle  
a rc h ite c tu re  au X IX e  s ièc le  s 'e ffo rc e  de rendre les 
pièces indépendantes. Ces dern ières sont a lors, c o n tra i
rem ent à ce qu'on consta te  dans la  maison que j 'é tu d ie , 
disposées en deux rangées le long d 'un co u lo ir ce n tra l ; c e t 
te  nouvelle  o rgan isa tion  perm e t de grouper les services 
dans des appartem ents doubles en p ro fondeur, ce qui 
donne, à égale dépense de façade, un espace u tilisa b le  
doublé. Déja,^ au cours du X V IIe  s ièc le , la  d is tr ib u tio n  
d 'appara t, chère  au X V IIe  s ièc le , se m o d ifie  au p ro f i t  
des exigences du b ie n -ê tre  bourgeois.

4) Les lin te au x  des ouvertu res  de baies sont tous 
en chêne, excep té  ce lu i de la  p o rte  d 'en trée  qui a é té  
re fa it.

Lors d 'un récen t retapissage des murs in té r ieu rs  
de la salle  à m anger, au rez-de-chaussée, un lin teau  
en chêne a é té  dégagé au dessus d 'une ouve rtu re  ob tu 
rée sans doute à l'époque de l'a c h a t par le chem in 
de fe r.

Porte murée e t rampe 
en pente douce 
Photo Bunot-Klein

5) La maison est co n s tru ite  sur te rre  ba ttue  ; 
seule, sous la cu is ine, une cave voûtée et, en soulevant 
une da lle  aux ce n tre  de c e tte  cave, on découvre en 
contrebas un espace c irc u la ire , lu i-m êm e voûté, appa
re illé  de p ie rres sèches e t au sol, de la te rre  jaune 
comme on en ren con tre  p a rto u t dans la rég ion .

C e t espace a u ra it - i l  eu fo n c tio n  de g lac iè re  ? 
Sa co n fig u ra tio n  e t sa s itu a tio n  sous la  cu is ine le la isse
ra ie n t supposer. Ces sortes de pièces fro ides é ta ie n t 
très  appréciées au XV IIe  e t au X V IIIe  siècle  dans les 
châteaux e t maisons bourgeoises (3 ).

6 ) La p o rte  s ituée  au fond du ja rd in  de devant 
e t laque lle  on accède par une ram pe en pente douce, 
bordée d 'un m ure t de p ie rres ta illé e s , e x is ta it avant 
l'époque de la  gare e t c 'e s t pour em pêcher le passage 
entre  les bâtiments de la gare e t le ja rd in  pub lic  que 
la  Com pagnie de chem in de fe r  a dû la  fa ire  rem blayer. 
A van t 1845, i l  e x is ta it  donc une re la tio n  e n tre  la  m a i s o n  
bourgeoise e t le ja rd in  de la  M énagerie.
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7) Dans le ja rd in , à l 'a r r iè re  de c e tte  maison, 
ex is te  un puisard. C o lb e rt en a v a it f a i t  creuser un 
grand nom bre dans c e tte  rég ion .

D 'après les m arques archéo log iques que j 'a i  pu 
déce le r, i l  se m b le ra it que c e tte  maison a it  é té  cons
t r u ite  au X V IIe  s ièc le , ou p e u t-ê tre  au X V IIIe  s iècle.

A u tre  co n s ta ta tio n  décou lant, c e tte  fo is , non pas 
de l'o b s e rv a tio n  de vestiges, m ais d 'un b â tim e n t d é tru it

Le b â tim e n t dém o li en 1895, de c o n fig u ra tio n  très 
s im ila ire  à c e lle  des tro is  au tres b â tim e n ts  encore
ex is tan ts , donna it à l'ensem b le  de la  c o n s tru c tio n  une 
fo rm e  très  p a r tic u liè re  en équerre , fo rm e  que l'o n
tro u ve  encore en Ile  de France lo rs q u 'h a b ita tio n  e t 
b â tim e n t d 'e x p lo ita t io n  fo n t un to u t homogène :

1 ) Ces b â tim e n ts  de fe rm e , d a ta n t en général 
du X V IIe  ou X V IIIe  s ièc le , m énagent, de par leu r fo rm e, 
une cour close d 'où  on accède a la  rue par un grand 
porche en s a illie . Ces grands porches se rven t au passage 
des c h a rre tte s  haut chargées.

Au ce n tre  de l'ensem ble  a rc h ite c tu ra l de l'im passe 
du M arché, on re tro u ve  c e tte  même cour close que
fo rm e n t le b â tim e n t dém o li, les tro is  bâ tim en ts  en 
a lignem en t e t les murs de sépara tion  ; on re tro uve  
aussi le  grand porche en s a illie  qui se rt de passage 
à la  rue.

2) Ces b â tim e n ts  d 'e x p lo ita tio n , aussi bien que
ceux d 'h a b ita tio n , qu'on tro u v e  encore en l ie  de France, 
c o n s tru its  en m oellons de grès ou de m eu liè re , sont 
géné ra lem en t re couve rts , to u t com m e les bâ tim en ts  
qui m 'in té re sse n t d 'un  endu it de p lâ tre  blanc-cassé.

C e t ensemble a rc h ite c tu ra l p o u rra it donc avo ir 
é té , au X V IIe  ou X V IIIe  s ièc le , une grande fe rm e  com 
p renan t bâ tim en ts  d 'h a b ita tio n  e t b â tim e n ts  d 'e x p lo i
ta t io n  ; une fe rm e  à cour close, dans laq ue lle  on péné
t r a i t  par un la rge  p o r ta il co uve rt.



c) sources archivistiques

C e tte  recherche  d 'au tres  vestiges que ceux de 
la  gare m 'aya n t amenée à déco u vrir un é ta t a n té rie u r 
au X IX e  s ièc le , un é ta t, i l  se m b le ra it de b â tim en ts  
de fe rm e , i l  me fa l la i t  appuyer ces consta tions a rchéo
logiques par des é c r its  contem pora ins ou a rch ives d 'épo
que.

Aucun liv re  contem pora in , ni m êm e du X IX e  s iècle , 
concernant Sceaux, ne fa i t  é ta t d 'une fo n c tio n  sem bla
ble de ces bâ tim en ts . Quand ce u x -c i sont m entionnés, 
ils  ne le sont qu'à t i t r e  de logem ents fa is a it  p a rtie  
du ja rd in  de la  M énagerie.

C 'es t pourquoi i l  me fa l la i t  p longer dans les a rc h i
ves h is to riques de la v il le  de sceaux, a fin  d 'y  re tro u ve r 
une tra ce  é c r ite  des fon c tio ns  an té rieu res  de ce b â t i
m ent.

La présidente de no tre  Société des Am is de Sceaux,
Madame Renée L em a ître  m 'a  beaucoup  ̂aidée en me 
fa c i l i ta n t  l'accès aux arch ives de la S o c ié té  propriétaire  
du jardin e t des Eaux de Sceaux a u j o u r d ' h u i  d i s s o u t e ,  
mais dont son père, Henri L e m a ître  a rch iv is te -pa léographe , 
a va it en ta n t que président, su iv i les pé ripé ties  (4).

Société propriétaire du jardin e t des eaux de Sceaux.

C e tte  socié té  é ta it  p ro p r ié ta ire  des bâ tim en ts  
e t te rra in s  qui nous in té ressen t, jusqu 'au  24 août 1845, 
date à laque lle  e lle  s'en est déssaisie au p ro f i t  de la 
Com pagnie de chem in de fe r  de Paris à Sceaux (5) :

Le tribunal a déclaré expropriés pour cause d 'u ti
lité  publique, comme nécessaires à l'établissement 
du chemin de fe r  de Paris à Sceaux, d ifférentes parties  
de terrains et bâtiments dépendant de la grande pro
priété de la Société du Parc et des^ Eaux de Sceaux. 
Les dits requérants o ffraien t aux propriétaires de l'im m eu
ble sis à Sceaux lieu dit la Diane, compris a u  p l a n  du  
du Cadastre (6) sous les n° 736 -  739 -  739 bis -  740 -  
741 -  742 -  742 bis -  743, la somme de 65 000.00 Frs



pour indemnité de dépossession de la partie  du dit 
immeuble soumise à l ’expropriation (1 hectare 930 
centiares).

D 'a u tre  p a rt, une le t t r e  de M. Garnon, conse ille r 
m u n ic ip a l e t M a ire  de Sceaux, à M. P ie t, a d m in is tra 
te u r de la  S ocié té  du P arc  e t des Eaux, datée du 22 
septem bre 1844, nous donne les noms des lo ca ta ires  
des b â tim en ts  e t te rra in s  expropriés e t nous co n firm e  
la  re la tio n  é tro ite  e n tre  l 'im p la n ta tio n  de la  gare e t 
le bal de Sceaux :

L'em placem ent du débarcadère du chemin de fe r  
est défin itivem ent fixé , à Sceaux, dans la grande cour 
de B a ille t ; M. Am oux (ingénieur de la ligne) se propose 
d'acquérir de la Société les jardins Maury, Delaunay 
et les bâtiments et jardins occupés par M. Grandeau, 
Lucas, Bernard e t B a ille t... M. Am oux demande, de 
plus, à se rendre locataire  pour plusieurs années de 
l'entreprise du bal : il a l'in tention  de re lie r cette  
a ffa ire  à celle de son chemin de fe r  et de monter 
cet établissement sur un grand pied.

A in s i on a bien là  la  c o n firm a tio n  que les b â ti
m ents de la  gare é ta ie n t un réem p lo i e t e x is ta ien t 
en ta n t qu 'im m eubles de lo ca tion  avan t 1845. E t parm i 
les lo ca ta ire s  de ces im m eubles, on re tro u ve  M. Charles  
Florent B aille t le lim o n a d ie r de la gare, p o u r  d i v e r s  
bâtiments, jardin, cour et autres lieux, sis en face 
de l'église composant l'établissem ent de patissier-restau- 
rateur. Q uant à Benoit Frédéric Bénard, e n t r e p r e n e u r  de 
v o itu re s  publiques, locataire, pour divers lieux faisant 
partie  du grand corps de bâtim ent sis en face de l'église, 
il demande en janvier 1844, à la Société propriétaire, 
l'autorisation, qui lui est accordée d 'é tab lir pour le ser
vice de l'établissem ent de M. B aille t un garde-manger 
en compensation de la pièce que celu i-c i lui cède pour 
agrandir son bureau de voitures publiques.

C e tte  même année 1844, M . S i n e t ,  i n s p e c t e u r  
des travaux, e t de plus a u teu r du Précis de l ’H is to ire  
de Sceaux, constate l 'é ta t  de dégradation de la porte 
cochère de la cour du Sieur Baillet.

A in s i l'e n tre p re n e u r de vo itu res  publiques e t le 
p a tis s ie r-re s ta u ra te u r se pa rtagen t les bâ tim en ts  de 
p a rt e t d 'a u tre  de la  grande p o rte  cochere donnant 
sur la  rue.



Lucas, le  ja rd in ie r  de la  M énagerie  est lo c a ta ire  
pour une portion de maison au rez-de-chausséelogem ent 
au prem ier étage e t jardin potager planté d'arbres 
fru itiers.

Q uant à la  maison bourgeoise, e lle  est louée à la 
baronne Grandeau, bâtim ent donnant en partie sur 
le jardin public et les jardins de devant et derrière  
ce bâtim ent.

La Compagnie de chemin de fe r  devra s'arranger 
directem ent avec les locataires actuels des bâ tim en ts  
e t terrains au sujet de baux et locations fa its  pa r 
la Société des Eaux. Qu'en conséquence la Compagnie 
restera chargée des indemnités ou fra is  quelconques 
re la tifs  à la dépossession des dits locataires... (7)

A pparam m ent la  Com pagnie a conservé les^ lo ca 
ta ire s  du grand corps de b â tim e n t (au jou rd 'h u i d é tru it) , 
e t a donne congé à ceux qui occupa ien t les fu tu rs  bâ
tim e n ts  de la  gare : Les bâtiments, a ttenant à l'em bar
cadère et dans lesquels é ta it établi le principal restau
rant de la v ille , furent achetés par la Compagnie qui 
espérait les louer pour rembourser les frais de cons
truction de la gare.

Mais si nous avons la  preuve que ces bâ tim en ts  
e x is ta ie n t, avec des fon c tio ns  diverses, avant d 'ê tre  
une gare, nous n 'avons tou jou rs  aucun signe d 'un é ta t 
de b â tim e n t de fe rm e .

Pour com prendre  l'o r ig in e  des bâ tim en ts , i l  est 
nécessaire, ic i , d 'e xp liqu e r la  c ré a tio n  de la  "S ocié té  
p ro p r ié ta ire  du ja rd in  e t des eaux de Sceaux" sur laque lle  
Madame Rambaud a é c r it  un a r t ic le  très  co m p le t dans 
le p re m ie r b u lle tin  des A m is de Sceaux

Dans les s ta tu ts  de c e tte  soc ié té , on peut l ire
(8 ) :

Statuts de la Société form ée, entre plusieurs pro
priétaires de la Commune de Sceaux, pour fa ire  l'acqui
sition des bâtiments et du jardin composant la Ménage
rie de Sceaux-Penthièvre, ainsi que la propriété des 
eaux arrivant en la Commune de Sceaux et provenant 
des sources d'Aulnay, de l'étang du Plessis-Piquet et 
des sources de Vaux-Robert ; le tout faisant partie  
du domaine de Sceaux et de ses dépendances, appartenant 
à M. Jean-françois Hyppolite Lecom te : les dits statuts



contenus en un acte passé devant Me François Desgran
ges, notaire à Sceaux... les 10, 11, 12 e t 16 flo réal 
au 7 (29 e t 30 avril, 1er e t 5 mai 1799.)

Les bâtim ents que j'é tud ie  faisaient donc partie  
du domaine de Sceaux e t de ses dépendances

L 'h is to ire  du Domaine

I l  m 'a  a lo rs  paru u t i le  de rappe le r b rièvem en t 
l 'h is to ire  de ce dom aine (9), ce c i un iquem ent dans 
le  b u t de fa ire  re s s o rtir  les t ra its  p e rtin e n ts  qui pour
ra ie n t é c la ire r  mon étude des b â tim en ts  e t du ja rd in , 
d it  jard in  de la Ménagerie, dont ils  dépendent :

-  La  p re m iè re  m en tion  du v illa g e  de Sceaux fig u re  
dans un c a r tu la ire  du p rieu ré  de Longpont aux e nv i
rons de 1120. M ais la  c o n s titu tio n  d 'un dom aine seigneu
r ia l ne date  que du XVe s ièc le .

-  Les le t tre s  patentes, touchan t la  ju s tic e  de Sceaux 
e t d a ta n t de m ars 1474 ( 10 ), nous apprennent que 
la  te r re  de Sceaux, co ns titu ée  de deux f ie fs  b ien dis
t in c ts  le  Grand Sceaux e t le  P e tit Sceaux e t une a u tre  te r 
re l'E n ffe rm erie , qui re le v a it p récédem m ent de l'abbaye  
de S a in t G erm a in  des Près, se tro u v a ie n t à c e tte  époque, 
e n tre  les mains d 'un  seul hom me : Jean B a ille t. ( 11 )

A in s i 3ean B a ille t f u t  le  p rem ie r v é r ita b le  seigneur 
de Sceaux e t sa dem eure ou hôtel é ta i t  s itu é e  dans le 
Grand Sceaux selon la  Chronique de Louis X I  (12), à l 'a n 
née 1470 : le roi, qui s 'é ta it parti d'Amboise pour venir 
à C léry  et Orléans... v in t à diner à Sceaux le Grand, 
en un hôtel qui appartient à m aître Jean B a ille t...

-  En 1597, après p lusieurs générations de B a ille t, 
la  se igneurie  de Sceaux, é rigée  en C h â te lle r ie , passe 
à Louis P o tie r. C e lu i-c i f a i t  im m éd ia tem en t raser la  
dem eure  des B a ille t  e t co ns tru ire  le p re m ie r château  
de Sceaux. L 'ag rand issem en t du dom aine se^ f i t  dans 
la  p a r tie  sud-ouest. La  popu la tion  du v illa g e  é ta it  a lo rs  
co nce n trée  à l 'e s t  du dom aine, du cô té  du P e tit Sceaux, 
a u to u r de l'é g lis e .



L H A T X A r7  de S  C JLA U Xdu Cote- d u  Ï A K V I X

te chateau de Sceaux
Fragment d'une planche de l'ouvrage
de Manesson Malet : La géométrie p ra tiq u e -1702

-  En 1670, c e tte  fa m ille  P o tie r ve nd it le domaine 
à Colbert. La p ro p rié té  com prena it o u tre  le château 
p roprem ent d it  b â ti en 1597, un te r r ito ire ,  clos de 
murs, con tenan t 120 arpents, q u 'il f i t  é rige r en baron
nie.

Quelque vaste  que fu t  c e tte  p rop rié té , e lle  ne 
répondait pas encore aux vues de C o lb e rt, qui ne cessa 
de l'a u gm en te r en rache tan t d 'abord la  te r re  du P etit 
Sceaux (13), appartenant à l'é g lise , à la  cure  e t à d ivers 
p a rticu lie rs , puis des te rra in s  à Fontenay, Châtenay 
e t C h â tillo n , e t plus ta rd  au P lessis-P iquet.

S 'en touran t des mêmes a rtis te s , qui venaient d 'é le - 
ver à la  g lo ire  de Louis XIV le m agn ifique  palais de 
Versailles (Le  N ô tre , P e rra u lt, Le Brun, G irardon, 
Coysevox, Tuby...), C o lb e rt ag ran d it le p e t it  château 
des P o tie r, noyau auquel i l  a d jo ig n it des corps de b â t i
m ent avec a iles en re tou r, e t, aux pieds de c e tte  somp
tueuse dem eure, i l  tra ns fo rm a  ses te rre s  en de fé é r i-  
ques ja rd ins ; un bassin octogone, une grande cascade 
e t de nom breux jeux d 'eau l'o b lig è re n t, é ta n t donné 
q u 'il n 'y  a v a it pas d'eau à Sceaux, à d 'im p o rtan ts  t ra 
vaux d 'adduction  : aqueducs soute rra ins, voûtes, pu i
sards ( l'u n  d 'e n tre  eux est encore v is ib le  dans le ja r 
din de la  maison bourgeoise au f on d  de l ' i mp as s e )  ; 
i l  dut fa ire  creuser des rése rvo irs  dans son domaine 
pour y re ce vo ir tou tes ces eaux venant des sources 
d 'A u lnay, de V aux-R obert, e t de l'é ta n g  du Plessis- 
P iquet (deux d 'e n tre  eux é ta ie n t s itués dans la p a rtie  
sud-ouest du ja rd in  de la M énagerie : ces réservo irs 
ont é té  rem blayés à des époques d iffé re n te s ).

E t c 'e s t a lors que se trouve  exp liqué le nom de 
la  Société propriétaire du jardin et des eaux de Sceaux : 
c e tte  soc ié té  a racheté  en 1799 au p ro p r ié ta ire  du 
domaine de Sceaux de l'époque, non seulem ent le ja rd in  
de la  M énagerie e t les bâ tim en ts  en dépendant, mais 
aussi la p ro p rié té  des eaux a rr iv a n t en la  Commune, 
c 'e s t-à -d ire  l 'e n tre t ie n  de to u t ce systèm e com plexe 
q u 'ava it c rée  C o lb e rt pour son parc e t qui a lim e n ta it 
aussi le v illage .

-  A la  m o rt de C o lb e rt en 1683 son f ils ,  Jean- 
Baptiste, marquis de Seignelay, continua  l'oeuvre  de 
son père ; i l  ag rand it cons idérab lem ent le parc au sud 
e t à l'oues t, parc qui a tte ig n it  une su pe rfic ie  d 'à  peu 
près 220 hectares, supe rfic ie  q u 'il a v a it encore au début 
du X Xe s iècle .
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-  En 1699, après la  m o rt de Seignelay, le  domaine 
fu t  vendu au duc du M aine, f i ls  lé g it im é  de Louis XIV 
e t de Mme de Montespan, e t à son épouse Louise Béné
d ic te  de Bourbon, p e t ite  f i l le  du grand Condé.

La  Commune p r it  a lo rs le nom de Sceaux du Maine,
Le château et les jardins, sans cesse embellis, étaient 
devenus l'une des m erveilles de la banlieue parisienne.

Reine adu lté  des Nuits de Sceaux 114), où s 'assem bla it 
to u te  la  p lé iade des beaux esprits  du tem ps, la  duches
se du M aine, pour m ieux enchaîner ses galériens c o m m e  
les app e la it F on tene lle , créa  en 1703, un o rd re  de Cheva
le r ie  fa n ta is is te , ce lu i de la  M ouche-a-M iel dont la  devise
é ta it  : . ... . ,

Le pa v illon  de la ménagent
par Jacques de la Guépière

Piccola si, ma fa  pur gravi le fe rite  (15)

(P e tite  oui, mais sa m orsure est c ru e lle ) -  la  duches
se é ta it  la  re ine  des abe illes  e t une ruche devenait 
l'em b lè m e  de Sceaux. E t c 'e s t c e tte  ruche qui décora 
les fro n to n s  tr ia n g u la ire s  du g rac ieux p e t it  pav illon  
avec belvédère, . q u 'e lle  f i t  co ns tru ire  par Jacques 
de la  Guépière dans la  p a rtie  ouest du ja rd in  de la 
M énagerie, à l'e m p la ce m e n t où se dressa it, au tem ps 
de C o lb e rt, un moulin à vent (16) ; seuls dem eurent aujoutd' 
hui de ce pav illon , les em m archem ents e t le m on ticu le  
sur leque l i l  fu t  c o n s tru it ,  e t to u t près, deux colonnes 
e t une urne en p ie rre  qui au ra ien t se rv i de tombes 
respec tivem en t aux serins de la  duchesse e t à son chat 
"M a r- la -  m ain" (17).

Les h is to riens de Sceaux ont tou jou rs  é c r it  que 
le  p e t it  pav illon  e t le  ja rd in  qui l 'a c c u e illa it  deva ient 
leu r nom de Ménagerie à la  présence de ces sépultures 
d 'an im aux fa m ilie rs  de la  duchesse, e t ils  p réc isen t 
que cette  Ménagerie, pavillon consacré à des diners 
et des fêtes, ne contint jamais d'animaux. (18).

I l  est v ra i que Sceaux fu t  le p rem ie r salon du X V IIIe  
s ièc le , e t q u 'il b a t t i t  en brèche la  p rim a u té  l i t té ra ire  
de V ersa ilie . Un des dern ie rs  lustres de la  cour de Sceaux, 
Fon tene lle  é ta n t g lacé par l'âge, fu t  V o lta ire  qui y 
é c r iv it  Zadig, dédié à la  duchesse, e t Micromégas. Q u a n t  
aux anim aux, nous en reparle rons b ie n tô t.

-E nsu ite  les f i ls  de la  duchesse, le p rinces des Dombes, 
m o rt en 115k puis le  co m te  d 'Eu, h a b itè re n t Sceaux. 
Sceaux é ta it devenu aussi tranquille que la plus lointaine 
province.

Tombe de Mar-la-main 
chat de la duchesse du Maine 
e t colonne d'un de ses serins 
à d ro ite  emmarchement du p a v illo r  
Photo Verroust
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En 1775, à la  m o rt du C o m te  d 'Eu, le  duc de 
P en th ièvre , son cousin, h é r ita  du château  e t de la 
baronnie de Sceaux, e t la  C om m une p r it  le nom de 
S ceaux-P enth ièvre .

F lo r ia n  (19), poète fa b u lis te  in tro d u it ,  par son 
oncle V o lta ire , auprès du duc de P en th ièvre  com m e 
page, puis gen tilhom m e de sa cour, h a b ita  an certa in  
temps une partie  du bâtim ent connu sous le nom de 
la Ménagerie (20). Ce b â tim e n t où h a b ita  F lo ria n  é ta it  
ce lu i qu'on peut encore v o ir , impasse du m arché, e t 
non le p av illo n  de la  duchesse du M aine, com m e l'o n t  
com pris les h is to riens. Je le  p ro uve ra i plus lo in .

-  En 1791, le  duc de P e n th iè v re  donnait Sceaux 
à sa f i l le  la  duchesse d 'O rléans, qui, à la  demande 
des hab itan ts , f i t  supprim er, dans le parc, l 'a rro n d i 
de la  D iane qu i, e m p ié ta n t sur la  ro u te , gêna it la  c i r 
cu la tio n . C e tte  D iane, A d v ie lle  l 'a  d é c r ite  dans son liv re  
p; 192:On appelait la Diane, à cause de la s ta tue  
de Diane qui y é ta it placée, une vaste demi-lune faisant 
partie intégrante de l'ancien parc, qui re je ta it plus 
loin la route actuelle de Bourg la Reine à Sceaux, 
au lieu  où sont aujourd'hui les jardins qui avoisinent 
le chemin de fe r ... En e f fe t ,  dans l'a c te  de vente , 
par la S ocié té  p ro p r ié ta ire  du ja rd in  e t des eaux de 
Sceaux à la  Com pagnie de C hem in  de fe r  de Paris 
à Sceaux, de d iffé re n te s  p a rtie s  de te rra in s  e t b â t i
m ents pour l'é ta b lisse m e n t du nouveau chem in de 
fe r , i l  est é c r it  que ces te rra in s  e t bâ tim en ts  sont 
s itués au lieu  d it  la Diane. E t le  ja rd in  de la  M énagerie, 
par un ro n d -po in t s itué  à l'e s t,  s 'a r t ic u la it ,  par la  
perspective  de l'a llé e  de D iane, au dessin généra l 
du parc e t n 'en é ta it  séparé que par la  rou te  de Bourg 
la  Reine à Sceaux.

La R é vo lu tio n  tra n s fo rm a  S ceaux-P enth ièvre  
en S ceaux-1 'U n ité . Le duc de P en th ièvre  m ouru t en 
mars 1793, un mois avan t le  d é c re t de la  C onvention  
qui m e t ta it  ses biens sous séquestre . Une école d 'a g r i
c u ltu re  fu t  peu de tem ps, in s ta llé e  sur le  dom aine.

-  En 1798, le  D ire c to ire  m it  Sceaux en vente , 
e t le dom aine fu t  a ttr ib u é , sur fo l le  enchère, à un 
négociant de S a in t-M a lo  nom m é L e co m te .

Le château qui n 'é ta it  p lus e n tre te nu  depuis de 
nombreuses années, to m b a it en ru ine , e t Lecom te  
le  f i t  raser (21) ; i l  f i t  a b a ttre  les arbres du parc 
pour la isse r le  cham p lib re  à la  charrue .



Ce rappe l h is to r iq u e  du dom aine de Sceaux, ne 
t r a ita n t  pas des b â tim e n ts  qui nous in té ressen t, (ceux- 
c i para issen t tro p  banals pour e n tre r dans l'H is to ire ) , 
ne nous concerne  que com m e mise en s itu a tio n  du 
ja rd in  de la  M énagerie  dont ils  dépendent.

I l  me fa u t m a in ten a n t, à tra ve rs  plans e t a rch ives, 
re m o n te r la  ch rono log ie  de l'h is to ire  du ja rd in  de la 
M énagerie  jusqu 'au  m om ent où i l  n 'y  aura plus tra ce  
de mes b â tim e n ts .

Epoque de Sceaux-1'Unité

Une découverte , que j 'a i  fa ite  dans les a rch ives 
conce rnan t la  S oc ié té  p ro p r ié ta ire  du ja rd in  e t des 
eaux de S ceaux, m 'a  perm is d 'é c la ire r une période 
de la  v ie  des b â tim e n ts  qui nous é ta it  inconnue : c 'e s t 
un plan de ces b â tim e n ts  qui a pour t i t r e  : Ménagerie  
de Sceaux-1'Unité. Ce plan prouve :

1) Que les b â tim e n ts  e x is ta ie n t à l'époque de 
la  R é vo lu tio n .

2) Q u'on les a p p e la it, à c e tte  époque, Ménagerie, a lors 
que ju s q u 'ic i, nous savions seulem ent q u 'ils  dépendaient 
du ja rd in  d it  : Jardin de la Ménagerie.

3) Q u 'il y a v a it  une écurie  dans le  grand corps 
de b â tim e n t en re to u r d 'éque rre , d é tru it  au jou rd 'hu i, 
une basse-cour devant le  b â tim e n t a llongé, encore 
v is ib le  dans l'im passe , e t un potager d e rriè re  ; e t 
c e u x -c i réunis pouva ien t s igna le r une fe rm e . P eu t- 
ê tre  le  jard in ier  qui h a b ita it  la  maison d ite  b o u r g e o i s e ,  
a v a i t - i l  une fo n c tio n  dans c e tte  fe rm e .

(f) Un p a v illo n  oc togona l avec belvédère, dont 
i l  ne res te  plus tra c e , qui trône , b iza rre m e n t encastré , 
au c e n tre  du b â tim e n t encore  e x is ta n t le long de l'im p a s 
se. De m êm e, c 'e s t la  p rem iè re  fo is  m entionné
le  logement du chirurgien  e t la  pièce voûtée, t o u s  deux 
débordan t à d ro ite  de l'é q u e rre  alors q u ' i l  n ' y  a 
aucune c o n s tru c tio n  à c e t e nd ro it à l'époque de^ la  
gare e t q u 'a u jo u rd 'h u i on y v o it  une bâtisse légère, 
de c o n s tru c tio n  ré ce n te  qui pro longe le ca fe .



De plus, l'acte de vente du jardin de la Ménagerie
passé le  28 f lo ré a l an 7 119 m ai 1799) e n tre  Jean-François  
Hyppolite Lecom te, propriétaire du ci-devant château  
parc de Sceaux-l'Unité et dépendances, et les citoyens 
propriétaires et habitants de la Commune, réunis en So
c ié té , nous donne à peu près à la  même date que le  
plan, une d esc rip tion  com p lè te  du ja rd in  de la  Ména
gerie  e t des cons truc tions  q u 'il c o n te n a it :

... la propriété, située à Sceaux dans la grande 
rue, appelée la Ménagerie, consistant en un grand 
terra in  régulier, isolé sous toutes faces, au m ilieu  
dequel il reste la form e d'un pavillon en belvédère 
actuellem ent d é tru it... (le pavillon de la duchesse 
du Maine) ; il dépend de cette  propriété une cour, 
basse-cour, logements, remises, écuries, jardin pota
ger (il s 'agit des bâtiments e t terrains que j'étudie) 
et deux réservoirs dont l'un, le plus près de la grande 
rue, se trouve détru it lie s  rése rvo irs  de C o lb e rt, a u jo u rd '
hui tous deux d é tru its ). Le côté du midi, où est l'entrée, 
est ferm é de murs, bâtiments (d o n t ce lu i en re to u r 
d 'équerre  d é tru it  a u jo u rd 'h u i) e t g r i l le  donnant sur 
la grande rue, la place de l'église et le chemin qui 
mène de Sceaux à la route de Paris... ( c e t t e  g r i l l e  
ex is te  tou jou rs  à l'e n tré e  du ja rd in  de la  M énagerie).

Nous avons la  c o n firm a tio n  par c e t ac te  que les 
bâ tim en ts  fa is a ie n t bien p a rtie  de la  M énagerie, com m e 
nous l'avons découvert sur le  plan.

E nsu ite  chaque p a rtie  de c e tte  M énagerie est 
d é ta illé e  dont la  basse-cour, d é jà  dessinée au sol 
sur le  p lan e t qui nous in téresse  en p a r tic u lie r  parce 
qu 'y sont com pris  nos b â tim en ts , c e tte  fo is  d é c rits  
en é lé va tio n  :

Basse-cour... elle est bordée du côté de la place 
par un corps de bâtiments bâti en pierre et moellons, 
composé d'un rez-de-chaussée, prem ier avec mansar
des au dessus, couvert en ardoises, contenant un grand 
escalier, une entrée de porte cochère, une écurie de 
huit chevaux et des logements de droite et de gauche ; 
au dessus des dits logements dans les mansardes^ sont 
des chambres lambrissées avec cheminées : c ' e s t  la  le  
corps de b â tim e n t avec p o rte -co ch è re  d é tru it  en 1895 
pour co n s tru ire  un m arché.
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A la droite de Ventrée est une aile  régnant dans 
toute la profondeur jusqu'au jardin, cette aile, de 
la même construction que le corps du logis sus désigné, 
contient le logement du jard in ier et quelques chambres 
à cheminées, des remises et deux escaliers pour monter 
aux mansardes dans lesquelles sont des chambres lam 
brissées, au m ilieu de cette  a ile  est un pavillon octo
gone composé d'un rez-de-chaussée et d'un prem ier 
étage form ant belvédère qui est couvert en ardoises. 
De cette  basse-cour, l'on passe dans une autre par 
une porte ferm ée d'une grille  à deux vantaux, dans 
laquelles est construit un hangar couvert en ardoise 
avec une grande rampe douce pour a lle r au jardin  
d 'agrém ent : c e tte  fo is  la d esc rip tio n  concerne le 
b â tim e n t encore e x is ta n t to u t le long de l'im passe 
du m arché , b â tim e n t fo rm é  a u jou rd 'h u i de tro is  maisons 
d is tin c te s , le  n° 5 de l'im passe d ite  maison bourgeoise, le  
3 e t le 1.

Le logem en t du ja rd in ie r correspond p a rfa ite m e n t 
à la  maison bourgeoise avec son esca lie r sur la  d ro ite , 
ses pièces en e n filade , e t, devant, sa basse-cour (devenue 
ja rd in ), séparée de l'a u tre  basse-cour (devenue cour 
de gare, puis impasse e t m arché au jou rd 'hu i) par la  
même g r il le  à deux vantaux e t au fond, à cô té  du 
hangar, la  ram pe douce qui m ena it au ja rd in  d 'a g ré 
m ent, d it  jardin de la Ménagerie. Par con tre  les num é
ros 3 e t 1, donnant depuis 1895 d ire c te m e n t sur l'im passe, 
ne sont abso lum ent pas partagés de la  même m anière 
sur le plan e t au jou rd 'hu i : si le n° 1 a conservé à 
peu près son aspect e x té rie u r, le n° 3, lu i, n 'a  plus 
rien  de com m un avec le b â tim e n t que nous voyons 
au jou rd 'hu i : c e tte  co n s tru c tio n  a é té  to ta le m e n t rem a
niée en 1846, in té r ie u r, façade, ouvertures, to itu re  
(sur laque lle , dans une chasse, a trô né  une horloge 
au d é tr im e n t du belvédère qui a disparu), pour lu i 
donner la  fo rm e  d'une gare. La co ns tru c tio n  a é té  
à nouveau rem aniée après la  d é s a ffe c ta tio n  de c e tte  
gare en 1893, m u lt ip lic a t io n  des pièces par c lo isonne
m ents, su ré léva tion  d 'un é tage, portes e t fen ê tre s  
transfo rm ées, pour lu i donner sa nouvelle  fo n c tio n  
de logem ent q u 'il a encore au jou rd 'hu i.

Le p o ta g e r, lu i, se tro uve  à l'e m p la ce m e n t des 
ja rd ins  a u jou rd 'hu i à l 'a r r iè re  des maisons ; e t c 'e s t 
là  que, de 1846 à 1893, le  p e t it  t ra in  vena it e xécu te r 
sa jo lie  boucle  au tour d 'un m assif anciennem ent bassin.

A in s i p lan e t acte  n o ta rié  nous donnent une idée



de ce que pouva it rep résen te r, à la  R é vo lu tio n , ce t 
ensemble de b â tim en ts , basse-cour e t po tager, appelé 
Ménagerie.

I l  est am usant de n o te r que S inet, nous re la ta n t 
un dram e de la  R évo lu tio n  dans son Précis de l'Histoire  
de Sceaux daté de 1843, f a i t  ré fé rence , page 138, 
à un dîner chez B aille t, tra iteu r, père du pâtissier 
d'aujourd'hui. A ins i déjà en 1794, un 3ean-C laude B a ille t 
é ta it  in s ta llé  re s ta u ra te u r sans doute dans ce grand 
corps de b â tim e n t s itué  face  à l'é g lise , où l'o n  re tro u 
ve en 1846 son f i ls  C harles F lo re n t B a ille t, devenu 
le lim onadier du chemin de fe r. Une c h a n s o n  é c r i t e  
par P a lloy  sur le  bal de Sceaux, nous in v ite  à nous 
a rrê te r  chez B a ille t  :

Un tem ple d'Epicure  
O ffre  des mets exquis 
Là, dans l ’ivresse pure 
Recueillez vos esprits.
Heureux temps !...
Menez donc votre belle 
Chez le restaurateur (6)
Puis au café près d'elle ,
Versez lui la liqueur,
Heureux temps l Que les jours sont beaux 1 
La gaîté nous appelle ;
Pour g o û te r des plaisirs nouveaux, 
Allons au Bal de Sceaux.

La note  (6) précise : "B a ille t ,  e xce lle n t re s tau ra teu r, a la 
renom m ée de la  bonne pâ tisse rie ".

Ce 3ean-C laude B a ille t  é ta it  un des 18 c itoyens 
qui ava ien t fondé en 1799 la  S ociété p ro p rié ta ire  du 
jardin et des eaux de Sceaux, a insi que 3oseph Thore, 
ancien  chirurgien de l ’in firm erie  du duc de Penthièvre 
e t ensu ite  o ffic ie r de santé à la  R é vo lu tio n , qui lu i 
aussi a v a it dû h ab ite r, jusqu 'à  sa m o rt en 1802, dans 
ce corps de b â tim e n t. Sur le plan de la M énagerie 
de Sceaux-1 'U n ité  on v o it, non seulem ent à d ro ite  
du corps de b â tim e n t donnant sur ru e ,le  l o g e m e n t  d u  
chirurgien, mais aussi à gauche, une cuisine qui p o u rra it 
a vo ir é té  c e lle  du re s ta u ra te u r (23)



Epoque de Sceaux-Penthièvre

Un plan en A tlas  du village de Sceaux (24 ) exécuté 
en 1782 par le  géom ètre  E .F. C ic i l le  f i ls  à l ' in te n 
tio n  du duc de P en th ièvre , pour se rv ir d 'a ss ie tte  au 
Cens ( l ' im p ô t lo ca l), nous donne une rep résen ta tion  
exacte  des volum es, en pe rspec tive  v e rtic a le , du ja r 
d in de la  M énagerie , de son pav illo n , de ses deux 
réservo irs  e t des b â tim en ts  en équerre  que j'é tu d ie .

Le b â tim e n t, qui s 'a llonge  en p ro fondeur jusqu'au 
ja rd in , ne fo rm e  sur ce plan qu'un seul b loc. A moins 
que ce ne so it un oub li du géom ètre  (ce qui p a ra it 
douteux puisque même les deux p e tits  bâ tim en ts  
annexes, à d ro ite  du b â tim e n t p r in c ip a l, on t deux 
to its  bien d is tin c ts ), les d iffé re n ce s  de niveau des 
to itu re s  qu'on observe a u jou rd 'h u i e t déjà au X IX e  
siècle  n 'e x is te ra ie n t donc que depuis 1845, date de 
la  tra n s fo rm a tio n  en débarcadère de la  p a rtie  ce n tra le  
du b â tim e n t, d iffé re n ce s  encore  accentuées en 1895, 
lorsque c e tte  même p a rtie  de b â tim e n t a é té  surélevée 
d 'un étage.

-  Le plan de 1785 (25), e nca rté  dans le liv re  
d 'A d v ie lle , nous co n firm e  à la  fo is  la présence des 
bâ tim en ts  à c e tte  époque e t aussi, sous le n° 46 de 
la  légende, l'a p p e la tio n  de "basse-cour" e t "po tage r 
de la  M énagerie".

-  D 'a u tre  p a rt un inventaire  m a n u s c r it ,  f a i t  en 
1793 à la  m o rt du duc de P en th ièv re  ,e t concernant 
son dom aine de Sceaux e t ses dépendances, nous 
pe rm e t d 'a f f irm e r  que le fa b u lis te  e t poète Florian  
(26) a bien hab ité  le b â tim e n t de la  M énagerie e t 
non le  p av illon  de la  duchesse du M aine : à s a v o ir  le  
dit Florian occupait un appartem ent sis dans les b â ti
ments de la Ménagerie... appartem ent dont la porte 
d'entrée donne dans une basse-cour, et un pe tit bâ
tim ent cl côté appelé colombier ; p o u r m o n te r dans 
ce d it  colombier, appelé aussi pigeonnier ( s a n s  d o u te  
parce q u 'é ta b ii dans les hauteurs), i l  fa l la i t  d 'abord  
péné tre r dans une pièce au rez-de-chaussée s e r v a n t  de 
chambre à coucher aux garçons tapissiers et dont 
la porte donnait sur la même basse-cour ; e t  c 'e s t  ce 
colombier ou pigeonnier, appelé pom peusem ent ou p eu t- 
ê tre  ju s tem en t belvédère en 1799, qui a perm is aux



h is to rien s  de fa ire  ia  confusion  avec le  be lvédère  
du p a v illo n  de la  duchesse, appelé donjon dans l 'in v e n ta i
re. Q uant aux garçons tap iss iers, qui d o rm a ien t au 
rez-de-chaussée du colombier de F lo ria n , ils  t ra v a i l
la ie n t chez un c ito ye n  V a lle t, tap iss ie r, qui h a b ita it  
dans la  M énagerie  un appartem ent  ̂éclairé sur la 
rue e t sur la cour ayant son entrée sous la porte 
cochère d'entrée de la Ménagerie, lé  où  B a i l l e t ,  
le  re s ta u ra te u r, s 'in s ta lle ra  un an plus ta rd .

A in s i les bâ tim en ts  e x is ta ie n t b ien au tem ps 
du duc de P en th ièvre  e t no tre  fa b u lis te  F lo r ia n  y 
hab ita .

M ais qu 'en é ta i t - i l  au tem ps de la  duchesse du 
M aine ?

-  Epoque de Sceaux-du-M aine :

Un plan général des jardins et parc du château  
de Sceaux, f a i t  vers 1730 par Jacques C ic ille ,^  a rpen teu r 
du ro i, pour le  duc du Maine, nous donne à quelques 
in fim e s  d é ta ils  près, le  même tra cé  qu'on re tro u ve  
chez son f i ls  à l'épocjue du duc de P en th ièvre . Ce 
plan n 'a jo u te  r ie n  à l'e tu d e  des bâ tim en ts , si ce n 'es t 
de savo ir q u 'ils  e x is ta ie n t déjà au début du X V ille  
s ièc le  te ls  qu'on les re tro u ve  un s ièc le  plus ta rd  en
i m .

Par co n tre  l'in ten d an t B rillon, dans son J o u rn a l de
la maison du Maine  q u 'il a tenu fid è le m e n t du jo u r 
où i l  f u t  engagé par le  duc du M aine, en oc tob re  
1717 jusqu 'à  sa m o rt en 1736 (la  même annee que 
c e lle  du duc), nous donne des précis ions tou t^ a fa i t  
p e rtin e n te s  sur la  fo n c tio n  de ces b â tim en ts  à c e tte  
époque p réc ise . (27)

D 'a b o rd  on apprend page 571, le  10 septem bre  
1720, que S.A. la duchesse du Maine a ^défendu a 
la Guépière, entrepreneur du nouveau bâtim ent de 
la Ménagerie, de dire combien cela coûterait e t  le  17 
ju in  1722 : Madame la duchesse du Maine m'a parle 
de sa ménagerie. E lle a désiré que je lâ  visse. On 
ne se vante pas que cela coûtera 50 000 ecus -  sans 
nulle u tilité  que celle de fa ire  des parties de plaisir



extraordinaires qui coûteront beaucoup.

A ins i le pav illo n  de la  duchesse du Maine a é té  
co n s tru it e n tre  1720 e t 1722 ; i l  s e rva it bien à des 
fê tes  e t ne co n te n a it pas d 'an im aux, b ien q u 'il eut 
pour nom ménagerie com m e l'o n  é c r it  très  jus tem ent 
les h is to riens de Sceaux.

Le p a v illo n  de la Ménagerie de l'A rsenal 
d'après un dessin de Lantara

Mais page 295, le  29 ja n v ie r 1719, B rillo n  é c r i t :  
j'a i été à la ménagerie de Sceaux et y ai déclaré 
à la ménagère qu'il fa lla it  vendre tous les animaux 
mangeurs... E lle a 200 livres de gages et la nourri
ture des volailles, pigeons, vaches, moutons et cochons 
coûte beaucoup... C e tte  phrase est é c r ite  en 1719, 
deux ans au moins avant l'a ch ève m e n t de la  cons
tru c t io n  du p av illon  de la  ̂ M énagerie, e t non seulem ent 
i l  est question d 'une m énagerie, d 'une ménagère qui 
la  d irige , mais aussi d 'an im aux de fe rm e  !

Le 9 fé v r ie r  1722, B r illo n  é c r it  page 951 : Madame la 
duchesse du Maine démeuble sa ménagerie de Clagny. 
Les Vaches seront amenées à Paris à l'Arsenal, les 
pigeons et autres bêtes semblables à Sceaux. E f f e c t iv e 
m ent la  duchesse du Maine possédait tro is  ménageries, 
auxquelles e lle  te n a it beaucoup, tou jou rs  selon son 
in tendan t. Une près de V ersa illes, au château de C lagny 
dont le duc a v a it h é rité  de sa m ère Mme de M ontes- 
pan, une a u tre  à l'A rs e n a l où le  duc du Maine a va it 
son logem ent de grand M a ître  de l 'a r t i l le r ie  e t la 
tro is iè m e  à Sceaux qui est l 'o b je t  de mon étude. 
Mais e s t- i l possible de re m o n te r encore le  tem ps ?

Plan de 1696 2
Archives Nationales N2 Seine 40

-  Epoque de Sceaux-Seignelay (28) :

-  Un plan re la tif à l'arpentage du 26 avril 1696
(29), f a i t  c o n tra d ic to ire m e n t avec le Seigneur de 
Sceaux, s 'i l  nous m on tre  bien l'e m p la ce m e n t des 
réservo irs, du m oulin  ( fu tu r  em p lacem ent du pav illon  
de la  duchesse du Maine), ne nous donne aucune in d i
ca tion  sur les bâ tim en ts  que j'é tu d ie . Mais si c e tte  
absence est une co nd ition  nécessaire, e lle  n 'est to u te 
fo is  pas su ffisa n te  pour a f f irm e r  que ces bâ tim en ts  
n 'e x is ta ie n t pas encore à c e tte  époque. Com m e exem ple 
on peut regarder un plan aqua re llé  du parc e t du 
château de Sceaux, levé en 1786 (29), qui nous m ontre  
les p a rte rres  du ja rd in  de la  M énagerie, ses réservo irs, 
son pav illon , mais pas une seule in d ica tio n  de mes 
bâ tim en ts , a lors q u 'il est prouvé que ce ux -c i e x is ta ien t
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à l'époque du duc de P en th ièv re . L 'in té rê t  de ces 
b â tim e n ts  n^-étàit p e u t-ê tre  pas apparu su ffis a n t 
aux yeux de ces géom ètres.

Le  pian de 1696 nous m on tre , par co n tre , c la i
re m e n t le  Grand Sceaux, qui co rresponda it aux d im en
sions de l'a n c ie n  parc où se tro u v a it  le  p re m ie r châ
teau  de la  fa m ille  P o tie r de Tresm es, e t le  P e t it  Sceaux, 
à d ro ite  de l'é g lise , au lieu  d it  la Diane, c 'e s t - à - d i r e  
la  rég ion  qui nous in téresse.

Dans l'H is to ire  de Sceaux de V. A d v ie lle  (déjà 
c ité ), é c r ite  en 1883, j 'a i  trouvé  une cop ie  (30) de 
l 'a c te  de ven te  du dom aine du m arquis de Seignelay, 
f i ls  de C o lb e rt, f a i t  par ses h é r it ie rs  au duc du Maine 
en 1699. On y tro u ve  ré p e rto r ié s  :

Le moulin à vent ( s u r  l 'e m p la c e m e n t  d u q u e l 
fu t  b â t i en 1722 le p a v illo n  de la  M énagerie  dont 
j 'a i  dé jà  parlé ), une maison en dépendant... une maison 
près de l ’église ayant son entrée du côté du village, 
plus au tre  maison joignante appelée la p e tite  fe rm e ... : 
ce sont en 1846 les b â tim en ts  de la  gare de Sceaux, 
e t don t au jou rd 'h u i i l  res te  une a ile  a llongée le  long 
de l'im passe  du m arché. E t c 'e s t c e tte  a ile  à qui,
pour la  p re m iè re  fo is , est a ttr ib u é  le nom de Ferm e.

A in s i ces b â tim en ts  e x is ta ie n t déjà à la  f in  du
X V IIe  s ièc le , e t rien  ne prouve q u 'ils  n 'a ie n t pas
é té  c o n s tru its  par C o lb e rt , b ien que c e tte  fo is  je
n 'a i n i pians, n i é c r its , m ais que des hypothèses assez 
séduisantes à vous proposer.

-  Epoque de S cea u x-C o lb e rt (31) :

C o lb e rt, su rin tendan t des bâ tim en ts  du ro i, s 'é ta it  
beaucoup in téressé  déjà à la  m énagerie de Vincennes. 
Les le t tre s  q u 'il é c r iv a it  à M azarin  en 1654 (323 le  
p rouven t assez :

1654, 7 ju i l le t  : la ménagerie (de V incennes) est éta
blie. Nous avons trois veaux qui sont nourris par six 
vaches, avec force oeufs fra is ... Nous avons six dou
zaines de poulets d'Inde, autant de poules et poulets 
qui sont fo rt bien nourris et qui seront excellents, 
cent moutons ou brebis pour avoir des agneaux de 
bonne heure. La p etite  tru ie  d'Inde a fais six cochons



dont trois sont morts... J 'étab lis à présent deux volières 
de gros pigeons... C o lb e r t  se p ré occu p a it de fa ire  
ven ir des vaches des F landres e t d 'a u v e rg n e , d 'envoyer 
des légumes e t des f ru its  à Mazarin.; le 24 ju il le t ,  
i l  a jou te  même cec i : je  fais cu e illir  les fruits, e t en 
en fais fa ire , pour la Reine, des confitures que je 
fais m ettre  dans de grandes tasses de Dorcelaine, 
ce qui sera fo rt propre. C e t in c ro yab le  goût du d é ta il, 
C o lb e rt, plus ta rd , l'e m p lo ie ra  à V ersa illes  où i l  sur
v e i l le r a  m é ticu leusem en t les tra va u x  commandés 
dès 1662 par le jeune ro i Lou is  X IV , dont un des 
p rem iers soucis fu t  de fa ire  co n s tru ire  dans le parc 
une nouve lle  m énagerie ; la  d ire c t io n  générale de 
c e lle -c i dépendra de la su rin tendance  des bâ tim en ts  
du R o i, c 'e s t-à -d ire  de C o lb e rt, qui en fe ra  ré g u liè 
rem en t inspec te r les locaux.

De plus, la  co n s tru c tio n  du château  de C o lb e rt 
à Sceaux com m ença en 1673 ou 1674, p récisém ent 
à l'époque où C lagny s 'é le v a it sous sa surve illance; 
e t à C lagny i l  y eu t une m énagerie .

On peut avancer l'h ypo thèse  que C o lb e rt a it
voulu à l ' im ita t io n  de son ro i e t des princes du sang, 
passionnés de ménageries, posséder la  sienne propre.

I l est c e rta in  en to u t cas, que C o lb e rt a fa i t
co n s tru ire  de nombreuses m énageries pour les autres, 
les a su rve illées  sa v ie  d u ra n t... C e t usage, qu'on 
ne re tro uve  pas chez son f i ls ,  p e rm e t de penser que 
la m énagerie  de Sceaux p o u rra it  ê tre  son oeuvre,
e t non ce lle  de Seignelay. Mais i l  me fa u t d 'au tres  
preuves pour conva incre .

I l est à peu près c e rta in  qui si la duchesse du
M aine, au grand désespoir de son in tendan t B rillo n  
qui c ra ig n a it les dépenses inconsidérées , a procédé
à des échanges e t achats de te rre s  avec des paysans 
pour ag rand ir son Jardin de la Ménagerie, c 'e s t par con
tre  C o lb e rt qui a acheté c e tte  p a r tie  de son dom aine 
sur laque lle  i l  y a va it un m ou lin  à ven t (33). Nous
avons déjà vu, dans mon rap ide  h is to riqu e  de Sceaux, 
que C o lb e rt acheta  en 1671 les te rre s  de S c e a u x  l e  
P etit, te rre s  situées un peu au delà de l'é g lise , dans 
la  d ire c tio n  du château d 'un cô té , e t jus te  en face  
de la D iane qui en fa is a it  p a rtie . Ces te rra in s  appa rte 
na ien t à l'é g lise , à la  cure  e t à d ivers p a rtic u lie rs .
C o lb e rt les acheta  par des actes ré g u lie rs  e t f i t  dém o lir



les co n s tru c tio n s  qui y ava ien t é té  élevées pour agran
d ir de ce cô té  son dom aine. Par su ite  de ces acqu i
s itio n s , la  popu la tion  de c e tte  p a rtie  du v illa g e  dut 
se dép lace r, e t c 'e s t c e t ac te  de C o lb e rt qui a re p o r
té  l'é g lis e  du ce n tre  du v illa g e  à la périphé rie .

A in s i C o lb e rt ache ta  en 1671 les te rre s  où se 
t ro u v a it  le  moulin à vent, e t en 1675 i l  f i t  c reuser, 
à c ô té  du m ou lin , deux rése rvo irs  destinés à l'a lim e n 
ta t io n  des cascades créées éga lem ent par lu i. Les 
deux ré se rvo irs  e t le m ou lin  de C o lb e rt sont ré p e r
to r ié s  dans l 'a c te  de vente  du dom aine de Seignelay, 
son f i ls ,  en même tem ps que les bâ tim en ts  appelés 
la p e tite  ferm e, (la  fu tu re  gare de Sceaux) e t tous, 
m ou lin , rése rvo irs  e t bâ tim en ts  sont in sc rits  dans 
un m êm e espace, appelé plus ta rd  Jardin de la Ména
gerie, espace acheté  par C o lb e rt, e t d'où i l  e xp rop ria  
les paysans pour p e u t-ê tre  y co ns tru ire  sa m énagerie...

d) l'image de la Ménagerie

A in s i g râce à l'é tude , que je  viens de fa ire , des 
vestiges, a rch ives e t plans des b â tim en ts  concernés,
je  peux a f f irm e r  que ce ux -c i, co n s tru its  au XVIIe
sièc le , rem aniés au X IX e  s ièc le , puis encore au X X e  
s ièc le , é ta ie n t appelés p etite  ferm e  du tem ps du m a r
quis de Seignelay e t ménagerie du tem ps de la  duches
se du M aine, avan t même q u 'e lle  a it  fa i t  c o n s tru i
re son p av illo n .

I l  me p a ra it  nécessaire, ic i,  de d é fin ir  la  fo n c 
t io n  d 'une m énagerie  par ra p po rt à ce lle  d 'une fe rm e  
pour com prendre  la  fo n c tio n  ré e lle  de nos bâ tim en ts .

Q u'est ce qu'une m énagerie ?

Une ménagerie est un lieu destiné à nourrir des 
bestiaux, des volailles, et à fa ire  le ménage des^cam-
pagnes... Ce mot ne se d it qu'à l'égard des châteaux
des princes et des grands seigneurs qui en ont plu
tô t par curiosité et magnificence que pour le pro fit, 
comme la ménagerie de Versaille, de V in c e rm e s d e  
Meudoru.. e t ne se d it point des basse-cours de m éta i
ries. A in s i en e s t- i l de la ménagerie de S c e a u x , qu i



La ménagerie de Versailles 
Gravure de Perelle

é ta it  la  ferm e  d 'un grand Seigneur, e t c e tte  d é fin it io n  
t iré e  du dictionnaire de Furetiére  de 1690, donne raison 
à la  fo is  à mon in te rp ré ta tio n  des vestiges ( j 'y  voyais 
un b â tim e n t de fe rm e ) e t aux plans e t tex te s  où j 'a i  
pu re le ve r les te rm es de petite  ferm e, basse-cour e t mé
nagerie pour désigner les mêmes bâ tim en ts . E t les 
anim aux de la  m énagerie de Sceaux, dont les h is to 
riens co ns ta ten t l'absence, mais dont parle  abondam
m ent l 'in te n d a n t B rillo n  au X V IIIe  s ièc le  é ta ie n t des 
anim aux de fe rm e , vaches, moutons, vo la ille s , pigeons...

Ce m o t de ménagerie a évolué e t s ig n ifie  au jou rd '
hui un lie u  où Ion tro uve  des anim aux rares.

Ce sens app a ra it dans le Grand Vocabulaire Français
de 1771, où on l i t  que le m ot Ménagerie se dit aussi 
dans les maisons de Princes du lieu où ils tiennent 
des animaux étrangers et rares ( ménagerie de 
Versailles ) e t, e ffe c tiv e m e n t, jam a is à Sceaux dont 
les Seigneurs ne fu re n t ni ro is, n i p rinces du sang 
(le  duc du Maine é ta it  un f i ls  bâ ta rd  de Louis XIV), 
i l  n 'y  eu t d 'au tres  anim aux que fa m ilie rs  ou de bouche.

I l  semble, au p rem ie r abord, d i f f ic i le  de com pa
re r la  m énagerie de Sceaux, re la tiv e m e n t rud im en
ta ire , à la  m énagerie roya le  de V ersa illes  e t cepen
dant e lles sont presque cons tru ites  sur le même modè
le:

La m énagerie de Versailles, à la  c ré a tion  de 
laque lle  Louis XIV s 'est beaucoup in téressé, par l ' in 
te rm é d ia ire  de C o lb e rt, dès 1662, a serv i de modèle 
à presque tou tes les ménageries qui sont venues après 
e lle , par exem ple la  m énagerie de V ineu il à C h a n til
ly , agrandie par le prince de Condé, père de la duchesse 
du M aine, sur le  modèle de V ersa illes, mais v in g t 
ans après.
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C e tte  m énagerie  de V ersa illes (34) est s ituée  
à l 'e x t ré m ité  du bras m érid iona l du grand canal, 
a , l'o.pposé du grand T rianon, to u t près de l'anc ien  
ménage de Lou is  X III.

Sur les d iffé re n te s  gravures rep résen tan t la  ména
gerie  de V ersa illes  on peut repérer dans c e tte  basse-cour, 
o u tre  le  p igeonnier e t un abreuvo ir, des bâ tim en ts
bas, long ilignes, aux to its  d 'a rdo ise  pentus e t mansar
dés to u t com m e le s . b â tim en ts  de Sceaux ; tou jours 
com m e à Sceaux, leu r fo rm e  en équerre leu r perm e t 
de fo rm e r, avec les murs ou g rille s  adjacents, une
cour fe rm ée , à laque lle  on ne peut accéder que par 
un la rge  passage aménagé dans le corps de b â tim e n t 
le  plus long (à Sceaux, l'accès à la  cour fe rm ée  se 
fa is a it  par un grand porche m ouluré. )

Ce qui reste de la Ménagerie de V ersa illes 
. T , , , .  Une p a r tie  des bâtiments de

EA M E N A Ç A .R IE  DE. \  E R 'S A I LI.E  S . la 7ème cour d ite  "basse-cour"

E lle  é ta it  co ns tituée  d 'un pav illon  octogona l avec 
belvédère, a u tou r duquel rayonna ien t 7 cours réservées 
aux anim aux (la  cour des cigognes, la  vo liè re , la  cour 
des pélicans, la  cour du rond-d 'eau, la  cour des a u tru 
ches) e t la  septièm e cour,^ la plus vaste  e t la  seule 
qui nous in téresse  ic i,  appelée basse-cour : e lle  com pre 
n a it un p igeonn ie r (on pense au pigeonnier ou c o lo m b ie r  
où iogea F lo r ia n  à Sceaux, mais c e lu i-c i é ta it  encastré  
dans les b â tim en ts  e t de fo rm e  octogonale), des écuries 
(une écurie  pour 8 chevaux e x is ta it  à la  m énagerie 
de Sceaux), des étab les, bergeries ( i l  y a v a it des vaches, 
des m outons à Sceaux), e t aussi une maison pour le 
conc ie rge  e t des logem ents pour le  personnel de la  
m énagerie  (à Sceaux encore, la  ménagère e t le  ja rd i
n ie r ava ien t leu r logem ent). Les types de co ns tru c tio n  
é ta ie n t donc s im ila ire s .

Ce qui reste de la Ménagerie de V ersa illes  
au jourd 'hu i : deux p e tits  cabinets 
cons tru its  par Mansart 
Photo Bunot-Klein

Plan de la Ménagerie de Versailles
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Les ressemblances sont grandes e n tre  ces bâ tim en ts  
de basse-cour à V ersa illes e t ceux de no tre  m énagerie / 
basse-cour à Sceaux, bien qu'on ne re tro uve  pas, pour 
les raisons déjà données, les six au tres cours pour 
anim aux sauvages ou rares. Mais la  ressemblance sera 
plus grande lorsque, plus ta rd  (1722), la  duchesse du 
Maine aura f a i t  co ns tru ire  son p av illo n  octogona l avec 
belvédère, très  insp iré  de ce lu i de V ersa illes, e t d 'où 
e lle  pourra  éga lem ent, mais d 'une m anière  moins roya le , 
con tem p le r ses pa rte rres  e t ses anim aux fa m ilie rs  
e t de bouche. Un charmant p e tit pavillon octogonal, 
surmonté d'une coupole entourée à sa base d'une ba
lustrade à huit pans... on y accède par quatre escaliers 
de neuf marches conduisant à une terrasse, qui court 
tout autour du pavillon... e t perm et déjà de prendre 
une vue d'ensemble sur les tre ize  grandes divisions 
de la m énagerie... (3 5 ) .: vo ilà  une descrip tion  qui 
à six d iv is ions près, sembie ê tre  la  descrip tion  du 
pav illon  de la  M enagerie de V ersa illes  a lors q u 'il s 'a g it 
de la  d esc rip tion  du p a v illo n ' de la  m énagerie de Schôn- 
brunn, en A u tr ic h e , pav illon  c o n s tru it presque un siècle  
plus ta rd  en 1759. E t c e tte  desc rip tio n , mise à pa rt 
la  dern iè re  phrase concernant des m énageries p r in c iè - 
res, p o u rra it ê tre  aussi ce lle  du p e t it  pav illon  de la 
duchesse du Maine, c o n s tru it t re n te  sept ans avant 
Schônbrunn.

Le pa v illon  octogonal
de la Ménagerie de Schù'nbrunn Autriche 1759 
d'après une estampe de J. Knipp Mais à Sceaux déjà avan t 1722 n 'y  a v a it- i l pas 

eu un pav illon  octogona l avec bélvédère, inco rporé  
dans le  b â tim e n t encore debout a u jo u rd 'h u i, e t qui 
a u ra it d isparu lo rs de la tra n s fo rm a tio n  en gare en 
1845 au p ro f i t  de l'h o rlo g e  ? I l  est d é c r it dans l 'a c te  
de vente  de Lecom te  à la  S ocié té  du ja rd in  e t des 
eaux de Sceaux en 1799 e t on peut le vo ir dessiné 
sur le plan de Sceaux-1'Unité à l'époque de la  R évo lu tion .
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Ce p a v illo n  avec be lvédère  n 'a u ra it ' i l  pas fa i t  o ff ic e  
de salon de repos depuis la  c ré a tio n  de la  m énagerie 
e t ce la  jusqu 'à  ce que le  charm an t b â tim e n t, c o n s tru it 
pour la  duchesse du M aine par la G uépière en 1722, 
ne v in t  le  re m p la ce r avantageusem ent, d 'où son déclas
sem ent de belvédère  au rang de pigeonnier ou colom bier, 
lu i fa is a n t perdre  a insi l'honneu r, mais garder la  hau teur ?

C O N C LU SIO N

On peut d ire , que j 'a i  ic i t ra ité  a rchéo log iquem ent 
d'un -bâ tim en t qui e x is te  encore en sa presque to ta 
l i t é  e t sans tro p  grandes m o d ifica tio n s  a rc h ite c tu  - 
les.

Je l 'a i  é tu d ié  dans sa durée : p a rta n t de son é ta t 
a c tu e l de logem en t, en passant par son é ta t de gare, 
je  suis rem on tée  à son é ta t  o rig in e l de b â tim e n t de 
M énagerie . E t pour ce la  c 'e s t à une so rte  de fo u il le  
s tra tig ra p h iq u e  (en ne fo u il la n t  pas sous te r re , mais 
dans les caves, ja rd in s  e t appentis) que j 'a i  dû p rocé
der pour re tro u v e r l 'h is to ire  de ce b â tim e n t de l'im passe 
du M arché.

E t g râce à c e tte  é tude, j 'a i  appris que l 'h is to ire  
d 'une v il le  se l i t  aussi dans ses bâ tim en ts  même les 
plus banals.

Claude B U N O T-K LE IN



NOTES

*  I l ô t  e n c a d r é  p a r  l a  r u e  V o l t a i r e ,  la r u e  de s  I m b e r 
g è r e s ,  l a r u e  H i p p o l y t e  B o u l o g n e  e t  la r u e  R a y m o n d

Py-

1 J e a n - J a c q u e s  C h a m p i n ,  d e s s i n a t e u r  s c é e n  (1 7 9 6 -  

1 8 6 0 )

2 A r c h i v e s  d e  la S e i n e  D 1 3  N 4 5 : l e t t r e  a d r e s s é e  
le 16 m a i  1 8 4 6  à la S o c i é t é  p r o p r i é t a i r e  du  j a r d i n  

d e  la M é n a g e r i e  p a r  le l i m o n a d i e r  du  c h e m i n  de  
f e r  à l ' e f f e t  d ' o b t e n i r  le b a i l  du  bass i n  e t  d e  la 

g l a c i è r e  du d i t  j a r d i n .

3 11 y a v a i t  une  g l a c i è r e  au c h â t e a u  d e  S c e a u x  et  
une  a u t r e  d a n s  le j a r d i n  d e  l a M é n a g e r i e  ; c e t t e  
d e r n i è r e  a é t é  l o u é e  à un S i e u r  B a i l l e t  p â t i s s i e r ,  r e s 
t a u r a t e u r ,  " p e n d a n t  n e u f  a n n é e s  c o n s é c u t i v e s  
c o m m e n c é e s  du 1e r  j a n v i e r  1 8 4 4 "  ( c f  a r c h i v e s  

d e  la S e i n e  -  D 13 N 4  6)

4 H .  Le  m a î t r e  a f a i t  c l a s s e r  ce  s i t e  " m o n u m e n t  

n a t u r e l "  en 1 9 4 2 .

5 A r c h i v e s  d e  P a r i s  D 13 N “ 4 8

6 P l a n  c a d a s t r a l ,  en une  f e u i l l e ,  d e  la s e c t i o n  C 
sur  S c e a u x ,  r é v i s é  en 1 8 4 2  p a r  M a u v a l e t  g é o m è t r e  
e t  d é p o s é  a u x  S e r v i c e s  T e c h n i q u e s  de  S c e a u x .

7 A r c h i v e s  d e  P a r i s  D 1 3  N °  4 8,  3e  R e g i s t r e  de
d é l i b é r a t i o n s  d ' A s s e m b l é e s  G é n é r a l e s  e t  d ' a d m i n i s 
t r a t i o n  d e  la S o c i é t é  p r o p r i é t a i r e  du j a r d i n  et  

des  e a u x  d e  S c e a u x .

8 A r c h i v e s  d e  P a r i s  D 13 N °  4 3

9 L ' h i s t o i r e  du  d o m a i n e  es t  t r a n s c r i t e  d ' u n e  m a n i è r e
à peu  p r è s  i d e n t i q u e  p a r  les h i s t o r i e n s  de  S c e a u x .
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10 A r c h i v e s  N a t i o n a l e s  : R e g i s t r e  d e s  b a n n i è r e s  du
C h â t e l e t  d e  P a r i s  vo l  1,  f o l  1 6 9 .

11 A u c u n  l i e n  a p p a r e n t  a v e c  ie r e s t a u r a t e u r - l i m o n a d i e r  
d e  la g a r e  C h a r l e s  F l o r e n t  B a i l l e t .

12 C h r o n i q u e  d e  L o u i s  X I  p a r  J e a n  d e  T r o y e s  ( é d i t i o n  

d e  1 6 1 1 )

13 C o l b e r t  a v a i t  d r o i t  d e  m o u v a n c e  sur  le f i e f  du  
" P e t i t  S c e a u x " ,  m a i s  ces d r o i t s  s e i g n e u r i a u x  ne  
l ui  d o n n a i e n t  pas d r o i t  d e  p r o p r i é t é  sur  l a t e r r e  
e l l e - m ê m e ,  d ' o ù  son a c h a t  en 1 6 7 1 .

14  L e s  N u i t s  d e  S c e a u x  p a r  B e r n i e r ,  P a r i s  1 7 1 5 ,  

( t o m e  V d e  ses o e u v r e s ) .

15 C e t t e  d e v i s e  e s t  t i r é e  d u  T a s s e .

16 " M o u l i n  à v e n t "  a t t e s t é  p ar  t o us  l es h i s t o r i e n s .

17 D ' a p r è s  l ' é p i t a p h e  d i s p a r u e  e t  r e c o p i é e  au pi ed  
d e  l ' u r n e  : " c i - g i t  M ar-la -rrvBrfr,  l e ro i  d e s  a n i m a u x " .

18 P r o m e n a d e  d e  S c e a u x - P e n t h i è v r e  p a r  G a i g n a t ,
1 7 7 8 ,  p a g e  2 9 .  L e  C h â t e a u  d e  S c e a u x  p a r  F .  d e  

C a t h e u ,  1 9 3 8 ,  p a g e  2 1 .  H i s t o i r e  e t  h i s t o i r e s  d e  S c e a u x  

p a r  G.  P o i s s o n ,  1 9 6 9 ,  p a g e  38

19 Q u e l q u e s  v e r s  en l a n g u e d o c i e n ,  d a n s  sa p a s t o r a l e
E s t e l l e , o n t  f a i t  d e  F l o r i a n  un p r é c u r s e u r  d e  l a  
r e n a i s s a n c e  d es  p a r l e r s  d ' O c .  D ' o ù  le c h o i x  d e  

l a S a i n t e  E s t e l l e ,  c o m m e  d a t e ,  e t  d e  S c e a u x ,
c o m m e  l i e u ,  p o u r  l a r é u n i o n  a n n u e l l e  e t  t r a d i t i o n 
n e l l e  d u  Félibrige, a s s o c i a t i o n  c r é é e  p a r  M i s t r a l
e t  q u e l q u e s  a m i s  p o u r  p r é s e r v e r  la l a n g u e  p r o v e n 
ç a l e .  D e  1 8 7 8  à 1 8 9 5 ,  le c o r t è g e  se f o r m a i t  à 
d ' E n f e r ,  e m p r u n t a i t  l e p e t i t  t r a i t  d ' A r n o u x  j u s q u ' 
au d é b a r c a d è r e  d e  S c e a u x  p o u r  se r e n d r e  d e  l ' a u t r e  
c ô t é  d e  l a  r u e ,  à g a u c h e  d e  l ' é g l i s e  sur  l a t o m b e  
d e  F l o r i a n  d a n s  un p e t i t  j a r d i n ,  plus^ t a r d  a p p e l é
Jardin des Félibres, d ' o ù  le n o m d e  café des Felibres
d o n n é  p o s t é r i e u r e m e n t  au c a f é  d e  l a  g a r e .
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H i s t o i r e  d e  la V i l l e  de  S c e a u x  p a r  V.  A d v i e l l e ,

p a g e  3 8 3 .

H n ' y  a pas eu d e  c h â t e a u  d a n s  le p a r c  d e  1 7 9 7
à 1 8 5 6 ,  d a t e  à l a q u e l l e  le m a r q u i s  de  T r é v i s e ,
g e n d r e  d e  L e c o m t e ,  f i t  c o n s t r u i r e  le c h â t e a u
q u ' o n  v o i t  e n c o r e  a u j o u r d ' h u i ,  en  s t y l e  L o u i s  X I I I ,  

c h â t e a u  q u i  a b r i t e  d e p u i s  1 9 3 7  l e  M u s é e  d e  l ' i l e - d  e -  

F rance.

B a i l l e t  p è r e  es t  a u t o r i s é  le 21 a v r i l  1 8 0 0  à cons  
t r u i r e  un f o u r  d a n s  sa c u i s i n e .  E t  en  1 8 4 5  dans  
l ' a c t e  d e  v e n t e  à l a  C o m p a g n i e  d e  c h e m i n  de  

f e r ,  il es t  s p é c i f i é  que ne  s o n t  pas c o m p r i s  dans  
la v e n t e  les b o i s e r i e s  d e  l a  b o u t i q u e  du  B a i l l e t
f i l s ,  a i ns i  que la b o u c h e  d u  f o u r  de  l a  c u i s i n e  ; 
p ar  c o n t r e  les administrateurs î de la Société des 
Eaux se réservent la propriété du sol sur lequel 
est construit le bâtim ent occupé par la cuisine
du restaurateur, à d r o i t e  d e  l ' h ô t e l  d e  la M a i r i e ,  
c ' e s t  à d i r e  l ' e n d r o i t  où es t  i n s c r i t e  la c u i s i n e
sur  le p l a n ,  ( a r c h i v e s  d e  P a r i s  S 13 N 4 6 - 8 0

6 p l a ns  en A t l a s  du  T e r r o i r  e t  S e i g n e u r i e  d e  S c e a u x ,  
1 7 8 2 ,  M a n u s c r i t s  g r a n d  i n - f o l i o ,  en c o u l e u r  à la 
p l u m e  e t  au l a v i s ,  au x  a r m e s  d u  d u c  de  P e n t h i è v r e ,  
co l l  B . H . V . P . ,  D o c u m e n t a t i o n  M u s é e  de  l ' I l e  de  

F r a n c e .

P l a n  r é d i g é  p a r  E . F .  C i c i l l e  F i l s  e t  g r a v é  p a r  
C h a m p i n ,  H 0 , 5 2  x L 0 , 5 1 .  C o l l  p a r t i c u l i è r e .

F l o r i a n  h a b i t a  e n s u i t e  u n e  p e t i t e  m a i s o n ,  s i t u é e  

r u e  d e s  E c o l e s  à S c e a u x ,  o ù  i l  m o u r u t  e n  1 7 9 4 .

B r i i i o n ,  Journal particu lier de la maison du Maine
 ̂ yq 7 —1 7 3 6 ,  c o p i e  du  m a n u s c r i t  o r i g i n a l  é t a b l i e  

p ar  M .  P a n t h i e r ,  m a n u s c r i t  ( M u s é e  d e  l ' I l e  de  

F r a n c e . )



28 C e  m o t  c o m p o s é  n ' e x i s t e  pas d a n s  l ' h i s t o i r e  de  

S c e a u x ,  m a i s  il  m ' a  p a r u  u t i l e  à l ' é q u i l i b r e  des  
t i t r e s  de  c r é e r  ce  n é o l o g i s m e  à l ' i m i t a t i o n  des  

a p p e l l a t i o n s  d es  a u t r e s  é p o q u e s .

29 A r c h i v e s  N a t i o n a l e s  n°  2 S e i n e  40  2.

30  C o p i e  d ' a p r è s  

T r é v i s e .
l es a r c h i v e s  de  M .  le M a r q u i s  de

31 M ê m e  n é o l o g i s m e  que  p o u r  S c e a u x  - S e i g n e l a y .

32  P.  C l é m e n t ,  le ttre s , in s tru c tio n s  e t mémoires
de Colbert, P a r i s  1 8 6 8  —1 8 7 1 ,  7 v o l .  T . 1  p a g e s
4 3 0 - 4 5 1 .
B . N . ,  Mss ,  B a l u z e  1 7 6 ,  f o l  78 .

33 v. Ad v i e l l e ,  d a n  son Histoire de la Ville de Sceaux, 
p a r l e  à la p a g e  1 3 5 ,  d ' u n  c e r t a i n  V i n c e n t  " m e u n i e r  

d e S c e a u x  en 1 6 6 3 . N

34  D ' a p r è s  le l i v r e  d e  G.  L o i s e ï ,  H is to ire  des Ména
geries de l'antiquité à nos jours. P a r i s ,  L a u r e n s ,  

1 9 1 2 .  3 v o l . ,  A r s e n a l  8e  N F  42  6 8 4 .

35  Histoire des Ménageries -  L o i s e ï  ( d é j à  c i t é ) ,  p a g e s  

70  -  7 1 .
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TRAVAUX ET RECHERCHES

LA CAVE DU DUC DE PENTHIEVRE 

A SCEAUX

V ers io n  abrégée d'une co m m u n ica t ion  présentée  
par les Am is de Sceaux au Colloque sur la vigne et 
le vin en Ile  de France, organisé les 15 e t 16 octobre  
1983 à Suresnes pa r la Fédération des Sociétés Historiques 
et Archéologiques de Paris et de l'Ile -d e-F ran ce . ( 1 )

A l'annonce de la m o rt du duc de P en th ièvre , P h ilippe  
E ga lité  qui a tte n d a it avec im p a tie n ce  l'h é r ita g e  fabu leux 
de son beau-père pour ré ta b lir  l 'é ta t  lam entab le  de 
ses finances, s'em pressa d 'envoye r son  ̂ représentan t 
à Sceaux pour re q u é rir la  m ise sous scellés du château 
e t de ses dépendances. C e tte  opé ra tio n  com m ença le 
5 mars 1793, le lendem ain même de la m ort du duc.

Un in v e n ta ire  du château en p le ine  T e rre u r

Le m anuscrit o rig in a l de c e tte  m ise sous scellés 
auquel le juge de paix de Bourg de l'E g a lité  procéda



to u t en fa isa n t tra n q u ille m e n t, en p le ine T e rre u r, l 'in v e n 
ta ire  de tous les meubles e t ob je ts du château  e t de 
ses dépendances de la cave au g ren ie r est passionnant 
à p a rc o u rir  à plus d'un t i t r e .

En le découvran t au C en tre  de D ocum en ta tion  du 
Musée de l'I le -d e -F ra n c e , je  décidais de m 'en se rv ir 
pour analyser l'in v e n ta ire  de la cave dans le  bu t de 
fa ire  une co m m un ica tion  au C olloque sur la  vigne e t 
le v in  en lie  de France. Mais au fu r  e t à mesure que 
je pa rcou ra is  ce docum ent, se fa isa ien t jou r à tra ve rs  
l'o b s c u r ité  du ja rgon  ju rid iq u e , des p é ripé ties  dues aux 
c irconstances trag iques de la période que l'o n  tra v e rs a it  
e t je  me sentis obligée d 'en rendre com p te  éga lem ent.

P é r ip é tie  au cours de l'in v e n ta ire .

Tou t d 'abord  Louise M arie  Adélaïde de Bourbon, 
duchesse d 'O rléans, com m ença par envoyer son re p ré 
sen tan t pour fa ire  v a lo ir  ses d ro its  de f i l le  unique du 
duc de P en th ièvre , séparée quand aux biens depuis 1791 
de son époux : P h ilippe  E g a lité . On décide de co n tin u e r 
néanmoins.

F lo r ia n  à la  p o rte  de chez lu i.

Puis, le 26 mars, le c ito ye n  F lo rian  fa i t  son appa
r it io n .  II re ve n a it de Vernon où i l  a va it assisté à la 
m o rt de son p ro te c te u r e t dem andait qu'on lève les 
sce llés apposés sur la p o rte  de son logem ent sis dans 
l'u n  des bâ tim en ts  de la m énagerie, a fin  de l'o ccupe r. 
(Nous possédons a insi l'in v e n ta ire  co m p le t des pièces 
q u 'occu p a it F lo ria n  dans le b â tim e n t qui borde a c tu e l
le m e n t l'im passe  du m arché e t qui deva it a b r ite r  plus 
ta rd , de 1846 à 1893, la gare de Sceaux). C e tte  levée 
des scellés sur sa po rte  lu i est accordée, cependant 
i l  n 'y  res ta  pas longtem ps sans doute car après son a rre s 
ta tio n , le 26 ju i l le t  1794, e t son in ca rc é ra tio n  de 25 
jours, c 'e s t dans une maison de la rue du P e t it  Chem in 
(a c tu e lle m e n t rue F lo r ia n ) q u 'il m ourut, le 13 septem bre 
1794.

A rre s ta t io n  de P h ilippe  E g a lité .

Le 30 mars app a ra it le rep résen tan t des^ créanc ie rs  
de P h ilippe  E ga lité  qui fa i t  opposition  aux sce llés pour sûre
té des sommes dues.M a is  i l  ne sera plus question doréna
van t de ce personnage ca r i l  est a rrê té  le 7 a v r il e t



in ca rcé ré  à M a rse ille  avec ses deux plus jeunes f ils , 
ta n d is  que Lou is -P h ilipp e  é m ig ra it. (P h ilippe  E g a lité  
sera g u illo tin é  le 6 novem bre 1795 à Paris).

M ise en séquestre des biens de la  fa m ille  des Bourbons- 
O rléans.

Le 27 a v r il on annonce que su ivant un décre t de la 
C onvention  na t iona le  du 16 de ce même mois qui déclare  
prov iso irem en t en séquestre les biens de la fa m i l le  des 
Bourbons-Orléans, l'épouse du c ito yen  E ga lité  se trouve  
comprise dans la même loi.

R é q u is ition  des b â tim en ts .

I l est auss itô t décidé de ré q u is itio n n e r un b â tim e n t 
a f in  de loger e t coucher les conducteurs des char io ts  
requis à l 'e f f e t  du transport  des troupes qui do iven t  
co m b a ttre  les insurgés en Vendée. Dans le b â tim e n t des 
p a le fre n ie rs  i l  y a en e f fe t  des l its  pour 50 hommes. 
On décide aussi de procéder à la vente  des fo ins du 
dom aine.

Second in v e n ta ire

Néanm oins la  duchesse d 'O rléans qui s u rv e illa it
de près ses in té rê ts  e t ne renonça it pas à ses d ro its , 
o b t in t  qu'un in v e n ta ire  plus d é ta illé  so it fa i t  de l'h ô te l
de Toulouse à Paris e t du château de Sceaux par un
n o ta ire  connu : m a ître  Thion de la  Chaum e 12). L 'in v e n 
ta ire  fu t  com m encé à Paris le 27 a v r il 1793, mais quand 
on en a rr iv a  à la descrip tion  de la cave de Sceaux, 
le 17 ju in , la duchesse d 'O rléans qui ré s id a it encore
à Vernon, é ta it  menacée d 'a rre s ta tio n .

E m prisonnem ent e t e x il de la duchesses d 'O rléans.

E lle  dut se rendre  en oc tob re  à la prison du Luxem 
bourg où e lle  resta  11 mois, puis e lle  se f i t  a d m e ttre  
à la maison de santé Belhom m e où e lle  resta  3 ans, 
p ro tégée par un député de la C onven tion  qui ne la q u itte ra  
plus : R ouzet. En septem bre 1797, e lle  s 'e x ila  en Espagne, 
puis en S ic ile  e t ne rev iendra  à Paris qu'à la R es tau ra tion .



Les deux inventaires de la cave de Sceaux

Nous a rrivons e n fin  à l 'o b je t de c e tte  é tude : le 
contenu  de la  cave du château de Sceaux. I l s 'a g it 
de la  cave d 'un  grand seigneur soucieux de m a in ten ir 
pour lu i e t sa fa m ille  ses p ré roga tives  de p rince  du 
sang. En c e tte  qua lité , ses nom breux châteaux do iven t 
ê tre  approvisionnés som ptueusem ent a fin  d 'ê tre  tou jours 
p rê ts a le re ce vo ir accom pagné des gens de sa su ite  
e t de ses in v ité s . C 'e s t le souci constan t de ses in te n 
dants e t échansons.

Un échanson bien m al récompensé

A Sceaux le  c ito ye n  B arb ie r é ta it  chargé de l'a p p ro 
v is ionnem ent des vins e t i l  avança it pour ce la  les sommes 
nécessaires qui lu i é ta ie n t remboursées ensu ite . C 'es t 
a insi q u 'il déc la re  : que depuis 24 ans qu 'il é ta it emplo
yé comme échanson, il é ta it dans l'usage de garnir 
la cave d'approvisionnement afin  que les vins acquissent 
la m aturité  nécessaire à la consommation, que les 
approvisionnements sont comptés dans les caves avec 
les vins payés et dont il est comptable. Ce qui prouve que 
déjà à c e tte  époque, on com m ença it à se préoccuper 
de fa ire  v ie i l l i r  les vins, no tion  to u t à fa i t  nouvelle  
ca r jusque-là , à cause des bouchons dé fec tueux, on 
ne p ouva it le fa ire .

M alheureusem ent on ne t in t  pas com p te  des pré
te n tio n s  de B arb ie r à ê tre  rem boursé de ses avances, 
ca r i l  ne peut fo u rn ir  de preuves. Par co n tre  on s'oppose 
à l'enlèvem ent et transport d'aucun vin, si ce n'est 
en ce qui concerne la consommation de la citoyenne 
d'Orléans et des gens de sa suite, à la charge néanmoins 
de donner un é ta t signé des vins qui pouraient être  
enlevés pour la dite consommation. M a lgré  la p ro te s ta tio n  
du rep résen tan t de la duchesse d 'O rléans c e tte  clause 
sera m ain tenue, mais on précise  : q u 'e lle  fe ra  à ce t 
égard ce que sa prudence et son in térêt et son amour 
pour l'équité lui dicteront.

Contenu de la  cave

I l ne reste  plus rien  de la cave de Sceaux depuis 
la d e s tru c tio n  du château en 1798 par son acquéreur 
F. Lecom te .

Dans nos docum ents i l  est question d 'une p rem iè re  
cave, d 'une seconde cave e t du bas de l'escalier des dites 
caves.



Exam inons m a in tenan t le contenu de ces caves. 
La p rem iè re  chose qui frappe  à la le c tu re  des inven
ta ire s  c 'e s t le co m p le t désordre dans lequel ils  se pré
sentent. Tous les crus sont mélangés. On peut lire  par
exem ple dans le second in ve n ta ire  : 2 bouteilles de vin de 
Côte Rôtie, 8 bouteilles et demie de vin de Rancio, 
10 bouteilles de v in  de Muscat vieux, 2 de Blanquette 
de Limoux, quatre de Muscat, une bouteille et 4 demies 
de Malvoisie Madère, 10 demies bouteilles de vin du 
cap, 2 de Vaumorillon, 2 de Muscat de Provence, 2
de Lunelle, prisées : 96 livres.

Du fa i t  des lo ts  a insi co ns titu és  les p rix  sont la
p lupa rt du tem ps im possibles à a ttr ib u e r  à chacun des
crus.

L 'o rthog raphe  est très  fa n ta is is te , v in  d 'O brion  
pour Château Haut B rion, Soterne pour Sauterne, M ora- 
che t pour M on trache r, M ursaut pour M eursault. Nous
l ’avons re c t if ié e . Les m illés im es, hélas, ne sont pas
indiqués.

Nous ne reprendrons pas ic i les 7 tab leaux publiés 
dans le vo lum e sur le v in  e t la  v igne en Ile  de France
c ité  en note. Ils  donnent pour chaque crû le nombre
de pièces, de bou te ille s  e t leu r p rix  quand i l  est indique. 
Nous nous con ten te rons de donner Tes ind ica tions sui
vantes sur le contenu de la cave :

D isp a rit io n  de pièces de vin

I l fa u t rem arquer d 'abord  la grande d iffé re n ce  
qui ex is te  e n tre  les deux in ve n ta ire s . Par exem ple les 
pièces (con tenan t 560 b o u te ille s ) de Bourgogne e t 
de vin des Côtes du Rhône du p re m ie r in ve n ta ire  ont 
disparues dans le second ! On peut supposer n a tu re lle 
m ent qu 'e lles  ont é té  consommées 1 Mais helas dans 
le second in ve n ta ire  on trouve  par co n tre  de nombreuses 
pièces de v in  qui ne f ig u re n t pas dans le p rem ie r. Ces 
vins sont dénommés souvent vin de table  ou vin de bureau, 
i l  s 'a g it p e u t-ê tre  de vin o rd in a ire  destiné  à la consom 
m ation  des dom estiques ? S 'a g it- i l d 'une manoeuvre 
pour fa ire  baisser le p rix  de l'e s t im a tio n  ? Ou ces 
d iffé re n ces  son t-e lles  dues à la nég ligence avec laquelle  
le p rem ie r in ve n ta ire  a é té  fa i t  ? Le désordre de la 
cave ne deva it d 'a ille u rs  pas fa c i l i te r  les choses. La 
cave de Sceaux com prend :

d 'après le p rem ie r in ve n ta ire  36 364 bou te illes
d 'après le second in ve n ta ire  24 690 b ou te ille s  des



pièces ayant é té  rédu ites  en nom bre de bou te illes  
par mes soinsX

Ou sont donc passées les 1 174 b ou te ille s  qui ont 
disparu lo rs du second in v e n ta ire  qui eu t lieu  à peine 
un mois après le p rem ie r ? O n t-e lle s  ré co n fo rté  les conduc
teurs des chariots qui devaient transporter les troupes 
en Vendée ? où B arb ie r les a - t-e lle s  mises en sûreté ? 
On peut échafauder à ce su je t des hypothèses variées...

Les crûs : une cave écléctique

M a in tenan t exam inons les crus. I l s 'a g it, par la 
d iv e rs ité  des crus provenant non seulem ent de nombreuses 
régions de France, mais d'Espagne, d 'I ta lie  e t même 
de G rèce, de la cave fastueuse d'un grand seigneur. 
A lcoo ls  e t liqueurs sont aussi d ’ une grande d ive rs ité . 
Ce qui frappe  d 'abord, c 'e s t la fo r te  p ropo rtion  de 
Champagne qui dom ine dans le  second in ve n ta ire  (6 896 
bou te illes ). Il s 'a g it de Champagne non mousseux puisqu'on 
signale seulem ent 18 bou te ille s  de Champagne mousseux, 
i l  se présente d 'a ille u rs  souvent en pièces. La mode 
du vin  de Champagne mousseux qui a v a it fa i t  fu reu r 
à p a r t ir  de 1695 é ta it  passée.

Le duc de P en th ièvre , p rince  du sang, se deva it 
d 'adop te r la boisson des ro is  de France, en e f fe t  les 
ro is depuis F rançois 1er ne buva ien t guère que du vin 
de Champagne. Louis X IV , à la  f in  de son règne, se 
m it au Bourgogne pour obé ir à son m édecin, mais Louis 
XV e t Louis XVI re p r ire n t la tra d it io n  e t ce dern ie r, 
même à la prison du Tem ple, buva it une b o u te ille  de 
Champagne à chaque repas.

Dans le p rem ie r in ve n ta ire , les vins des Côtes 
du Rhône dom inent (10 942 bou te illes ), dans le second 
nous tom bons à 1 594. V iennent ensuite les Bourgognes 
<10 131 bou te ille s  dans le p re m ie r, 1 755 dans le second).

Néanm oins dans les deux inven ta ires , le choix de 
p lusieurs crus tém oigne d 'un c e rta in  éc lec tism e  : 
C los de Vougeot, M on trache t e t M eursault (en Bour
gogne), E rm ita g e , Tavel (en C ôtes du Rhône).

Dans les Bordeaux (p re m ie r in ve n ta ire  : 3 141
bou te illes , deuxièm e in v e n ta ire  : 2 887 bou te illes),
on tro uve  des crus cé lèbres : Sauternes e t Barsac en 
vin b lanc, Haut B rion  e t Pape C lém en t en Graves rouge. 
Les vins de la  L o ire  sont représentés par une assez 
grande q u a n tité  de vin d 'A m bo ise  rouge e t b lanc e t



par une d e m i-q u e u e  de v in  d 'O rlé a n s  rouge.

Peu de vins p rov iennen t de i'e s t : 6 b ou te ille s
de vin  du R hin , 13 de Tokay (de Hongrie ou d 'A lsace  ?).

Par co n tre  du Languedoc, nous trouvons le Rancio, 
le M uscat de Lune l, la B lanque tte  de L im oux. Ces 
vins é ta ie n t- ils  destinés à l'usage de F io rian , n a t if  
de c e tte  rég ion ? C 'e s t possible.

Du R oussilion  p ro v ien t le Banyuls e t le M alvo is ie . 
D 'Espagne, une assez grande q u a n tité  de M alaga (722 
bou te illes), de v in  de R ota  v ieux e t nouveau, de Xérès 
(304 bou te illes ). D 'I ta lie ,  p ro v ien t du v in  de Syracuse 
e t de C a labre . De Grèce, du vin de Chypre. On v o it 
que l'usage de ces vins, qui rem onte  aux croisades, 
a é té  conservé (3).

Le p rix  énorm e du tra nsp o rt à c e tte  époque n 'a r rê 
ta i t  pas les commandes de no tre  échanson B arb ier, 
qui avança it sur sa cassette  les sommes nécessaires. 
Par con tre , i l  fa u t bien co ns ta te r qu'aucun c ru  ne p ro 
v ie n t de l'I le -d e -F ra n c e , p ou rta n t nous savons com bien 
les vignobles y é ta ie n t étendus (4). On peut cependant 
se dem ander si les nombreuses pièces de vin dénommées 
vin  de bureau ou v in  de table ne p ro ve n a ie n t pas des 
régions env ironnantes où to u t s im p lem en t de Sceaux. 
Ce vin  pouva it p roven ir aussi des quelques vignobles 
que le duc de P en th ièvre  possédait dans ses domaines 
d'Eu, d 'Y v r i,  de Sorel ou de C h a te a un e u f-su r-Lo ire .

Mais les caves ne con tiennen t pas que du vin, 
nous y trouvons aussi une v a rié té  d 'a lcoo ls  d'une d iv e r
s ité  é tonnante, dom inée par l'eau  de vie  d 'hendaye  
(280 b o u te ille s ) e t de K irsch  (240 b o u te ille s ) ta n t apprécié  
de la princesse P a la tin e  qui é c r iv a it  que le K irsch  é ta it  
ce qu'on fa is a it  de m ieux en F rance 1 Les liqueurs 
sont aussi d 'une grande v a rié té  e t se p résen ten t en 
rouleaux, c 'é ta i t  la  m ission de l'échanson de les fab riqu e r. 
E n fin  l 'in v e n ta ire  se te rm in e  par des sirops e t des 
huiles.

Nous n 'aborderons pas ic i la question des p rix  pour 
ne pas nous a ven tu re r dans des e s tim a tion s  douteuses, 
du fa i t  du manque de m illés im es e t d 'équ iva lence  de 
la va leur a c tu e lle  de la monnaie.



Q u'est devenue la  cave de Sceaux ?

I l  res te  une de rn iè re  question : qu 'est devenue
la cave  de Sceaux ?

La  duchesse d 'O rléans pendant sa c a p t iv ité ,  pu t 
en fa ire  en leve r un c e rta in  nom bre de bou te ille s , quand 
e lle  é ta it  à la  pension Beihom m e e lle  a v a it l 'a u to r is a 
t io n  de re c e v o ir des am is e t d 'a u tre  p a rt e lle  re c e v a it
b ien du la i t  quo tid iennem ent de Madam e M ou llé  sa
fe rm iè re  du Plessis P ique t 1

Au m om ent de la  d é m o litio n  du château  en 1798 
nous n 'avons hélas aucune in d ica tio n  de ce qui re s ta it
de la  cave.

C ependant quand la duchesse d 'O rléans re v in t 
d 'e x il en 1814, e lle  é ta it  bien dé te rm inée  à récupé re r 
ses biens e t e lles s 'y  em ploya. E lle  rache ta  le château 
de B izy  à Vernon e t p a ra it - i l,  f i t  fa ire  quelques d ém ar
ches pour essayer d 'o b te n ir  le dom aine de Sceaux, 
sans succès. M ais dans les A rch ives de la  Maison de
France, on peut tro u v e r un é ta t des vins en trés  dans 
la cave de M gr le duc d 'O rléans de 1814 à 1824 (Lo u is - 
P h ilip pe  revenu d 'e x il s 'é ta it  in s ta llé  au Palais R oya l 15). 
On y tro u ve  249 bou te ille s  provenant de la succession ma
ternelle  dont 19 bou te ille s  de Verm outh  e t 28 bou te ille s  
de Xérès d a ta n t de 1730. Sont-ce des b o u te ille s  que 
B a rb ie r a v a it sauvé de la cave de Sceaux ?

R e n é e  L E  M A I T R E

Je re m e rc ie  M iche l Fauqueux, oenologue, D om in ique  
B la ringhem , avoca t au barreau des H aut-de-S e ine e t 
P ie rre  L e m a ître , ingén ieur agronom e qui on t b ien voulu 
m 'é c la ire r  de leurs p réc ieux conseils.



NOTES

( 1 )  Le  t e x t e  c o m p l e t  es t  p u b l i é  d a n s  : le V i n  e t  la
v i g n e  en I l e - d e - F r a n c e .  -  M é m o i r e s  p u b l i é e s  p ar  la 

F é d é r a t i o n  des  S o c i é t é s  H i s t o r i q u e s  e t  A r c h é o l o g i q u e s  

de  P a r i s  e t .  d e  l ' i l e - d  e - F  r a n c e .  T o m e  35 ,  1 9 8 4 .  -  p.
3 0 1 - 3 1 8 ,  7 t a b l e a u x .  En v e n t e  à la B i b l i o t h è q u e  h i s t o 
r i q u e  d e  la V i l l e  d e  P a r i s  24 ,  r u e  P a v é e .  P a r i s .  P r i x  : 
1 8 0  F.  p o u r  les m e m b r e s  d e  la F é d é r a t i o n .

( 2)  A r c h i v e s  N a t i o n a l e s ,  M i n .  C e n t r .  X X X V - 9 6 2  27
a v r i l  1 7 9 3 .  I n v e n t a i r e  a p r è s  l e d é c è s  du c i t .  B o u r b o n  
P e n t h i è v r e .  ( u n e  c o p i e  d e  l ' i n v e n t a i r e  du  c h â t e a u  de  

S c e a u x ,  d e  la m a i n  d ! A u g u s t e  P a n t h i e r ,  a n c i e n  s e c r é 
t a i r e  des  " A m i s  d e  S c e a u x " ,  es t  c o n s e r v é e  à la D o c u 
m e n t a t i o n  du  M u s é e  d e  l ' I l e - d e - F r a n c e .

( 3)  R.  D i o n ,  H i s t o i r e  d e  la v i g n e  e t  du v i n en F r a n c e ,
des  o r i g i n e s  au X I X è .  s ièc le , ,  1 9 5 9 .

( 4)  M .  L a c h i v e r ,  V i n ,  v i g n e  e t  v i g n e r o n s  en r é g i o n  
p a r i s i e n n e  du  X V I I e  au X X e  s i è c l e ,  P o n t o i s e ,  S o c i é t é  

h i s t o r i q u e  e t  a r c h é o l o g i q u e ,  1 9 8 2 .

( 5)  A r c h i v e s  N a t i o n a l e s ,  3 0 0  A P I ,  1 3 9  B



L'EVOLUTION DES VIGNES A SCEAUX

X V fflè -X IX è  siècle

A y a n t décidé avec Madam e L e m a ître  de p a r tic ip e r 
au co lloque  sur la  v igne  e t le  v in  en Ile  de France,
organisé par la  F édé ra tio n  des Sociétés h is to riques e t 
archéo log iques de Paris e t de l'I le -d e -F ra n c e , j'a va is
cho is i d 'é tu d ie r l'é te nd u e  des vignes de Sceaux à p a r t ir  
des 3 cadastres qui sont à n o tre  d ispos ition .

1- Le  plan T e rr ie r  dessiné en 1781 par C ic i lle
pour S.A.S. le  duc de P en th ièvre  e t conservé a la  B ib lio 
thèque H is to rique  de la  v i l le  de Paris.

2- Le cadastre  de 1823, conservé aux services
techn iques de la v il le  de Sceaux.

3 - Le cadastre  de 1846, conservé aux services
techn iques de la  v il le  de Sceaux.

On parle  tou jou rs  de Sceaux, v illa g e  de vignerons, 
donnant même c e tte  sp é c ia lité  com m e o rig in e  au nom 
de n o tre  v il le  e t je  vou la is  v o ir  dans que lle  mesure c 'é ta i t  
v ra i.

En fa i t ,  les vignes on t e x is té  dans to u te  l'I le -d e -
France  depuis le  Moyen Age. I l  est trè s  probable qu'à 
Sceaux même, la  su rface  qui le u r é ta it  im p a rt ie  a it  
com m encé à d im in u e r avec le  X V IIlè  s ièc le . En 1722, 
l'assem blée des h ab ita n ts  f ix e  à 4 a rpents  de vigne, 
le bien à fa ire  v a lo ir  pour ê tre  déc la ré  v igneron  (4 arpents = 
4 x  39 a 19 ca = 1 ha 36 a 76 ca). En 1781, plus un
seul p ro p r ié ta ire  n 'e s t à la  tê te  d 'une te lle  su rface  de
vignes.

Ce qui app a ra it to u t au long des 3 cadastres, c 'e s t 
la  trè s  grande p a rc e llis a tio n  des vignes qui sont ré p a rties  
sur to u te  la  su rface  du te r ro ir .  I l  n 'en  est pas question, 
b ien sûr, pour " le  dom aine", puisque le  T e rr ie r  ne donne 
aucune in d ic a tio n  sur " la  réserve".



S urface
e xp lo ité e

Surface 
des vignes

N. de 
p ro p rié ta ire s

N. de 
parce lles

N. moyen de 
parce lles  /  
p ro p r ié ta ire

S. moyenne de 
de v igne /  
p ro p r ié ta ire

S. moyenne de 
la  pa rce lle

1781 : 252 ha 18 ha 02 a 16 ca 118 345 3 15 a 27 ca 5a 22 ca

1823 : 252 ha 18 ha 06 a 29 ca 150 404 2,69 12 a 04 ca 4 a 47 ca

1846 : 252 ha 13 ha 83 a 45 ca 156 332 2,12 8 a 86 ca 4 a 26 ca



En fa i t ,  ce tab leau  ne donne que les moyennes 
e t com m e te l,  i l  a tendance à masquer la ré a lité .

En 1781, on tro uve  2 gros p ro p rié ta ire s  : l'E g lise  
e t M onsieur de M EREI qui a va it son h a b ita tio n  à l'e m p la 
cem ent du Lycée  M arie  C urie .

-  L 'E g lis e  pour 1 ha 09 a 83 ca en 13 parce lles
-  M onsieur de M EREI pour 1 ha 17 a 57 ca en 

13 pa rce lles  éga lem ent.

M ais à cô té  de ces "gros p ro p r ié ta ire s ", on tro uve  
un p ro p r ié ta ire  qui n 'a  qu'une pa rce lle  de 1 a 02 ca I 
c 'e s t-à -d ire  100 m 2 : ju s te  de quoi assurer sa propre  
consom m ation .

En 1823, ces 2 gros p ro p rié ta ire s  on t d isparu, les 
biens de l'E g lis e  on t é té  vendus à la  R é vo lu tio n  e t Mon
s ieu r de M EREI est p robab lem ent m o rt : ses h é r it ie rs  
ne rés id en t plus à Sceaux e t on t dû fa ire  vendre les
p ro p rié té s .

Par co n tre  2 nouveaux gros p ro p r ié ta ire s  appara is
sent : la  veuve M U ÎR O N , veuve d 'un fe rm ie r  généra l
d 'A n c ie n  R ég im e qui est p ro p r ié ta ire  d'1 ha 80 a 18 ca 
d 'un seul te n a n t dans le p é r im è tre  rue de F ontenay- 
bou leva rd  D esgranges-rue du M aréchal J o ffre - ru e  Houdan 
e t la  veuve G A IG N A T ; le  m a ri de c e lle -c i : C laude
A n to in e  G A IG N A T  qui nous a laissé : "U ne promenade 
de S ceaux-P en th ièv re " (réé d itée  par les A m is  de Sceaux 
en 1938), ne possédait qu'une seule pa rce lle  en 1781. 
Sa veuve en 1823 en annonce : 18 1 pour une surface  
to ta le  avo is inan t l 'h e c ta re  = 95 a 83 ca. Si Madame 
M U IR O N  a une p a rce lle  de presque 2 ha d'un seul
te n a n t, la  veuve LEFEBVRE qui hab ite  Paris a gardé
une p a rce lle  de 38 ca 1 O bligée de la  fa ire  t ra v a il le r ,  
i l  ne d e va it pas lu i re s te r grand chose com m e ré c o lte
de v in  I

J 'a i m is à p a r t les 2 ha 85 a 26 ca possédés par 
M onsieur LEC O M TE, l'a cq u é re u r du dom aine de P en th ièv re . 
Dans l 'é ta t  a c tu e l des recherches, nous ne savons pas
si ce d e rn ie r a v a it  des vignes ; j 'a i  donc p ré fé ré  é ta b lir  
les com paraisons sur ce qui é ta it  com parab le  dans le 
te r ro ir  de Sceaux. S u rto u t qu'en 1846, le duc de T révise , 
h é r it ie r  de LEC O M TE n 'annoncera  plus de vignes sur
le cadastre . Les 2 ha LEC O M TE é ta ie n t situés aux P lants 
P au lm ie rs  , là  où a é té  c o n s tru it le Lycée Lakanal.

De 1846 date  v ra im e n t la d isp a ritio n  des vignes e t 
l 'e x p lic a t io n  sem ble bien lié e  à la  date  : 1846, c 'e s t 
l 'a r r iv é e  du chem in  de fe r , le  début de l'u rb a n isa tio n



de Sceaux. C 'e s t en e f fe t  le  v illa g e  qui perd le plus, 
puis le  q u a rtie r de la  c rê te  e t du c los Sain t M arce l 
a ins i que le  ve rsan t Sud : Torques, M ilans, Sablons, 
C hesnot... I l  se m b le ra it que D e rr iè re  la  M énagerie e t 
le Coudray, a ins i que les F ilm in s  e t les B lagis a ie n t 
vu leu r vignes s 'a c c ro ître  ? N 'e s t ce pas une astuce 
pour re n ch é rir la  va leur de te rra in s  exprop riab les ?

Par quoi se ront rem placées les vignes ? En 1823,
on signale souvent le mélange : v ignes e t arbres, vignes 
e t vergers, cognassiers. En 18^6, a p p a ra it la  m ention  
de g rose ille rs .

A Sceaux, au Nord de la  com m une, ce sont les
pép in ières qui re m p la ce ron t les vignes : i l  nous en reste  
le chem in  des P épin ières e t la  rés idence  du même nom ; 
les v ieux Scéens pa rlen t encore des ce ris ie rs  en fle u rs
vers les F ilm in s .

E n tre  1850 e t 1860, c 'e s t le  lo tisse m en t B e rtron
dans l'anc ienne  p ro p rié té  de la  veuve M UIRO N e t la
c ré a tio n  de voies nouvelles e t de p e tite s  p roprié tés  ré s i
d en tie lle s .

T h é r è s e  P I L A

N o t e  :
T o u t e s  l es c o m m u n i c a t i o n s  d e  c e  c o l l o q u e  sont  

p u b l i é e s  d a n s  : M é m o i r e s  d e  la F é d é r a t i o n  de s  S o c i é t é s  
H i s t o r i q u e s  e t  A r c h é o l o g i q u e s  d e  P a r i s  e t  de  l ' I l e - d e -  

F r a n c e .  N o v e m b r e  1 9 8 4  : p r i x  1 8 0  F
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UNE CONFERENCE

LE DUC DE PENTHIEVRE

C 'e s t le 14 mars 1984 pour inaugurer l'A nnée  P enth ièvre  
que Suzanne d'Huart é ta it venue parler aux Amis de
Sceaux du duc de Penthièvre.

Conservateur en chef aux Archives Nationales, char
gée des Archives privées, c'est à elle qu'a été confiée
la tâche d'inventorier et de cataloguer les Archives de 
la Maison de France de la branche d'Orléans, remises 
par Mgr le Comte de Paris aux Archives Nationales 
en 1969. Ces cinquante tonnes de documents contiennent 
les archives de la succession Penthièvre. Elle en a rédigé 
le catalogue en trois volumes publié en 1976.

Suzanne d'FIuart a aussi publié des textes inédits 
de membres de la famille d'Orléans qu'elle avait trouvé 
dans ces archives : Le Journal de Marie-Am élie , Reine 
des Français, de 1800 à 1866. -  Librairie  Académique
Perrin, 1981. Le Journal de mon voyage en Amérique
par Louis Philippe. -  Flammarion, 1976.

C'est d'après sa conférence que Suzanne d'FIuart 
a bien voulu rédiger pour nous l'article  suivant.

L ou is -Jean-M arie  de Bourbon v it  le jou r le 16 novem bre 
1725 au château de R a m b ou ille t. Son père, le com te  
de Toulouse, é ta it  le de rn ie r f i ls  de Louis XIV e t de 
Madame de Montespan, qui euren t 8 en fants , dont 6 sur
vécuren t. Le ro i les lé g it im a  par le t tre s  patentes de 
1673 e t 1681.

Le com te  de Toulouse a va it épousé, à l'âge  de 45 
ans, Sophie de N oa illes, veuve de Louis de P arda illan , 
m arquis de Gondrin, lu i-m êm e  p e t it - f i ls  du m arquis e t 
de la  m arquise de Montespan.



La com tesse de Toulouse é ta it  une personne re m a r
quable à tous égards e t Louis XV a v a it perm is à son 
oncle de rendre pub lic  ce m ariage inéga l, qui a va it é té  
d 'abord  tenu secre t.

Leur seul e n fan t, un f ils , re çu t le t i t r e  de duc de 
P enth ièvre .

Le com te  de Toulouse m ouru t le 1er décem bre 1737, 
a lors que son f i ls  n 'a v a it que 12 ans. Le ro i Louis XV 
re p o rta  sur lu i l 'a f fe c t io n  q u 'il a v a it eue pour son père 
e t lu i donna en surv ivance les charges de grand a m ira l, 
grand veneur de France e t de gouverneur de la B retagne.

lililillil

Education d'un prince

La com tesse de Toulouse su rv e illa  a tte n tiv e m e n t 
l'é d u ca tio n  de son f ils , e lle  lu i donna d 'e xce lle n ts  m aîtres 
e t le prépara aux tâches qui se ra ien t les siennes.

C 'es t ainsi que sur les étangs du dom aine de R am 
b o u ille t, le jeune P rince  s 'e xe rça it en vue de ses hautes 
fonc tions  m a ritim es , en fa isan t m anoeuvrer des barques 
pontées avec un équipage de Bretons, que la  comtesse 
de Toulouse a va it fa i t  ven ir de c e tte  p rovince .

E lle  lu i a p p r it aussi q u 'il a va it des devoirs sacrés 
envers le ro i de France, son seigneur e t m a ître  qui é ta it  
aussi son cousin. I l ne d eva it jam a is p ro f ite r  de la puis
sance que lu i donnaient ses charges pour te n te r d 'é rig e r 
la B retagne en é ta t indépendant. A la  d iffé re n ce  des 
grands féodaux des siècles précédents, i l  deva it garder 
sa f id é l ité  à son souverain.

En même tem ps la com tesse de Toulouse apprena it à 
son f i ls  la  bonté e t la générosité  e t lu i in cu lqu a it les 
devoirs qui deva ien t ê tre  la  c o n tre -p a rt ie  de sa grande 
fo rtune .

En 1742, le duc de P en th ièvre  f i t  ses prem ières 
armes sous les ordres du m aréchal de N oa illes  e t se dis
tingue  en 1743 à D ô ttingen  e t en 1745 à la  b a ta ille  de 
Fontenoy. En 1746, i l  se re n d it à Rennes pour assister 
aux E ta ts  de Bretagne, où i l  rég la  de trè s  près le cé ré 
m on ia l e t le p ro toco le . En ce la , com m e à l'a d m in is tra 
tio n  de ses biens, i l  apporta  la plus grande m in u tie  e t 
cec i, pendant to u te  son existence.

Le duc de Penthièvre à l'âge de 18 ans 
Peinture de J.M. N a ttie r 
Musée de l ' Ile-de-France
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Le Mariage

La question de son m ariage fu t  d é lica te . P rince 
lé g it im é , donc dans une s itu a tio n  am bigüe vis à vis des 
dynasties européennes, i l  lu i fa l la it  cependant c o n tra c te r 
une grande a llia n ce . Ce fu t  l'o b je t de fréquen tes  conve r
sations e n tre  la  com tesse de Toulouse e t Lou is XV. F ina 
le m e n t leu r cho ix se po rta  sur M arie -Thérèse  d 'E s te - 
Modène, la  f i l le  du duc F rançois de Modène e t de C h a rlo tte - 
A g laë  d 'O rléans, la f i l le  du Régent.

Pour que son f i ls  consen tît à épouser c e tte  cousi
ne, q u 'il n 'a v a it jam ais vue, la com tesse de Toulouse 
a v a it p lacé dans son salon une bonbonnière dont le cou
ve rc le  re p ré sen ta it M arie -Thérèse, e t e lle  ne m anquait 
pas d 'a t t ir e r  l 'a t te n t io n  du jeune duc de P en th ièvre  sur 
c e tte  m in ia tu re  e t plus ta rd  sur le p o r tra it  envoyé par 
la princesse de Modène.

Le ro i a va it donné son accord, ce qui é ta it  le p r in 
c ip a l e t quand P en th ièvre  v it  pour la p rem iè re  fo is  sa 
fu tu re  épouse le 22 décem bre 1744, i l  é c r iv i t  à sa mère 
"Je l'ai vue, celle que le ciel dans sa bonté a daigné
choisir pour ma compagne. Je l'ai vue et mon coeur
a été au devant du sien. Je l'aime à la folie."  Le plus fo r t ,  
c 'e s t que ce fu t  la v é r ité  e t au m ilie u  de la  cour f r iv o 
le de Louis XV, le ménage P en th ièvre  fu t  heureux e t 
exem pla ire .

La jeune princesse com m e son époux é ta it  anim ée 
d 'une grande p ié té  e t du désir de fa ire  le bien. Leur
bourse é ta it  tou jou rs  ouve rte  pour soulager une in fo rtu n e , 
accorder un secours, consen tir une pension.

La duchesse de P en th ièvre  fa is a it  co n fe c tion n e r 
des la ye tte s  e t t ra v a i l la i t  e lle -m êm e à des ouvrages
de t r ic o t  e t à des vê tem ents de to ile  pour des jeunes 
mères dans le besoin. L 'assistance  aux fem m es en couches 
é ta it  le p rem ie r o b je c t if  de son a c t iv ité  ch a ritab le .

E lle -m êm e en 10 ans de m ariage m it  au monde 7 
enfants , dont 5 m ouru ren t à la  naissance ou en bas-âge, 
avan t de te rm in e r le 30 a v r il 1754, dans sa 30ème année, 
une v ie  consacrée à ses devoirs fa m ilia u x  e t à la cha
r ité .  Seuls le p rince  de Lam ba lle  e t M lle  d 'Y vo y , la fu tu re  
duchesse d 'O rléans, échappèrent à c e tte  m o r ta lité  in fa n 
t i le ,  fléau  de c e tte  époque, où la m édecine n 'a v a it p ra 
tiq ue m e n t pas fa i t  de progrès depuis le Moyen Age.

la tasse de chocolat 
Peinture de J.B. Charpentier 
Musée de Versai 1 les
de gauche à d ro ite  : le duc de Penthièvre, 
son f i l s  le prince de Lamballe, la princess- 
de Lamballe, de rriè re  c e lle -c i la f i l l e  du : 
la fu tu re  duchesse d'Orléans, à l'e x tré m ité  
d ro ite  la comtesse de Toulouse, mère du duc 
Cliché des Musées Nationaux

91



'  • Sli

' • A

iiilpi:

Buste du duc de Penthièvre 
p.-r P ie ry. P lâ tre  o r ig in a l 
Musée de l'I le -de -F rance  
Photo P. Lemaître

Un autre aspect du buste de Piery 
Photo P. Lemaître

Un veuf inconsolable

Le désespoir du duc de P en th ièvre , après 10 ans
de pro fond  bonheur conjugal, fu t  imm ense. Il vou lu t se 
re t ire r  à la  Trappe, mais la com tesse de Toulouse lu i 
rappela ses devo irs  envers le ro i, envers ses enfants  
e t envers la popu la tion  de ses domaines.

Un voyage in co gn ito  en Ita lie , sous le nom du com te  
de Dinan, fu t  une d is tra c tio n  sa lu ta ire  e t à la f in  de 
l'année i l  conçu t un tendre  penchant pour M a th ilde  d 'E s te - 
Modène, la soeur de sa dé fun te  épouse. Le m ariage avec 
une be lle -soeur é ta it  in te rd it  sans une au to risa tio n  papale. 
Benoît X IV  se m on tra  ré c a lc itra n t e t c e tte  id y lle  fu t  
brisée. Com m e dans les beaux romans d 'am our, le prince  
ne se re m a ria  jam a is e t M a th ilde  resta  cé lib a ta ire .

Un gestionnaire a tte n tif

P enth ièvre  re v in t en France e t s 'in s ta lla  dans les
habitudes d 'une v ie  austère e t très  occupée q u 'il conser
va jusqu'à sa m o rt. Levé à 6 heures du m atin , é té com m e 
h iver, i l  passait d 'abord  une heure en prières dans son 
o ra to ire . Le reste  de la journée i l  s 'o ccupa it de la gestion 
de ses biens e t de ses oeuvres de b ienfa isance.

H é r it ie r  du co m te  de Toulouse, du prince de Dombes 
e t du com te  d 'Eu, P en th ièvre  que l'on  appe la it le p rince  
aux 20 châteaux, a v a it en dehors des revenus im p o rta n ts  
de ses charges une fo rtu n e  immense.

Il voyagea it beaucoup, fa isan t des séjours dans ses 
châteaux, hôte ls e t maisons de plaisance qui é ta ie n t 
tou tes équipées pour le recevo ir lu i e t sa suite.

I l a v a it n a tu re lle m e n t, com m e les autres princes 
du sang, un appa rtem en t au château de Versailles, où,
com m e dans son h ô te l de Toulouse à Paris, il se v ê ta it  
de beaux hab its  de Cour en ve lours bleu à p e tits  bou
quets rouges, avec des chemises à jabo t e t des m anchettes 
de riches den te lles  (q u 'il fa l la i t  chaque fo is  découdre 
e t recoudre). A la campagne, i l  a do p ta it un s ty le  d é c o n 
tra c té  : des hab its  de drap g ris -b leu  ou de tissu blanc 
l'é té , avec des vestes en é to ffe s  cham arrées des Indes.

Les affa ires  de Sceaux

Grâce à une liasse de le ttre s  de Philippes de La 
M arn iè re , son in tendan t, qui se tro u ve n t dans les a rch ives 
de la Maison de France, i l  est sûr que Penth ièvre  séjourna

92



e n tre  au tres  à Sceaux du 25 au 28 décem bre 1782, du 
21 m ai au 30 ju in  1786 e t pour la de rn iè re  fo is  en 1789.

On tro u ve  tra c e  des a ffa ire s  de Sceaux dans le reg is 
tre  du conse il du duc, su rto u t en l'année 1776, après 
la  p rise  de possession de 1775, à la  m o rt du co m te  d'Eu. 
Des dames D uva l f ire n t  une ré c la m a tion  pour leur te r re  
de Chastenay. La veuve de Ju lien , c o -p ro p r ié ta ire  de 
la m a n u fa c tu re  de fa ïence  de Sceaux, dem anda que la 
d isso lu tion  de la soc ié té  ne so it pas d is tra ite  de la  ju 
r id ic t io n  du ba illage  de Sceaux. Dans tou tes  ces a ffa ire s  
le  p rin ce  donna des ordres à son conse il pour se m o n tre r 
c o n c ilia n t avec les nouveaux a dm in is tra te u rs , en respec
ta n t les d ro its  d é fin is  par les actes, te r r ie rs  e t plans. 
Il sava it ram ener les a ffa ire s  à leur ju s te  p ro po rtio n  
"Ne nous noyons pas dans la menuaille".

A Sceaux, le duc de P enth ièvre  chargea l'a rp e n te u r 
C ic i l le  de co n fe c tio n n e r un te r r ie r  en 1782, m oyennant 
une ré tr ib u tio n  de 8 000 F.

Là e t dans les au tres  domaines le t ra v a il é ta it  p ré 
paré par les in tendan ts  e t hommes de lo i, m ais les d éc i
sions fin a le s  revena ien t au prince  qui a p o s t illa it  les le ttre s  
e t requê tes de son é c r itu re  é légante e t appliquée. Leur 
masse l'a c c a b la it  souvent e t à R a m b ou ille t en ju in  1778 
i l  s'en p la ig n a it dans ces te rm es : M. du Coudray profite  
de tous mes séjours ainsi que mes autres secrétaireries, 
la tê te  me fend, j 'a i  été écrasé de détails depuis que 
je suis à Rambouillet. De Sceaux, le 27 m ai 1786 i l  
é c r it  Le lieu d'où cette  lettre est datée et Paris ne 
comportent point des volumes d'écritures. I l  est onze 
heures moins onze minutes, je n'ai pas encore pu souper.

}<■**> ù z /, -V  o  «o# o  t t x K 'y  -,

 ^
A p o s tille  du duc de Penthièvre 
sur un rapport de son intendant 
Philippes de la Marnière 
Archives Nationales 300 A P 1 880
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Sagesse e t b ie nve illance  du duc

Dans les a ffa ire s  courantes i l  se c o n te n ta it d 'e n té r i
ner les décisions de ses hommes d 'a ffa ire s  : Je m'en remets  
à la prudence de mon conseil e t fa is a it  appel à leu r e sp rit 
de co n c ilia tio n , Je vous prie de voir ce qui conviendra 
avec votre équité ordinaire, ou l'équité qui est toujours 
la base de toute décision, ou encore : Arrangez, s'il vous
plaît, l 'a ffa ire  avec votre prudence accoutumée.

Dans les questions litig ieuses  i l  sava it res te r prudent. 
A lo rs  que le tro t te u r  d'un de ses châteaux lu i dem andait 
un supplém ent de 200 liv res  pour des travaux  dans les 
appartem ents, i l  recom m anda it : Voyez à ce que ce
malheureux n'aboie pas sans cesse après moi et à ce 
que ce valet ne nous donne pas de valetisme.

Les procès in sp ira ien t une sa in te  horreur au duc 
de P enth ièvre  En général les procès sont bons à laisser 
dormir d'un sommeil éternel, ou l ’a f f a i r e  m entionnée  
dans ce billet à l'odeur de chicane, te lle s  é ta ie n t  les 
réponses fa ite s  à La M arn ière , son in tendan t, e t i l  p ré 
fé ra it  tou jou rs une transaction  à l'a m iab le .

Jam ais i l  ne d ra m a tisa it une a ffa ire , au co n tra ire  
i l  la ram ena it à ses justes p roportions . Le 27 janv ie r 
1788 La M arn iè re  lu i rappelle  q u 'il n 'y  a que 4 soeurs 
à Sceaux, à l 'in f irm e r ie  rue Picpus dont la 3e est hors 
de com bat, la 4e destinée à l'é co le  e t i l  vante  la soeur 
C a the rine  en ces te rm e s : elle est pleine de zèle et
d'intelligence pour les malades et la botanique. Aussi 
est-ce ma bonne amie. Sur le même ton le prince lu i
répond : Je vous demande pardon, j 'a i trouvé 3 soeurs
à Sceaux, j'en ai accordé une 4e , révocable ad nutum, 
peu après ma prise de possession de ce lieu. J'aime  
beaucoup aussi la soeur Catherine.

Le duc de P enth ièvre  se m on tra  très  to lé ra n t quant 
à ses d ro its  d'usage e t i l  donnait des ins truc tions  aux 
gardes de ses domaines pour q u 'ils  la issent de grandes 
fa c ilité s  de rammassage dans les fo rê ts  e t les champs 
e t pour q u 'ils  tem pèren t la sévé rité , de règle à l'époque, 
co n tre  le braconnage in te n s if e t les d é lits  fo res tie rs . 
Le grand veneur de France ne semble pas avo ir eu la 
passion de la chasse si fréquen te  chez les Bourbons.

P ro te c te u r des le ttre s  e t des arts , i l  f i t  de F lo rian  
son cheva lie r d 'honneur, prodigua les commandes aux 
a rtis tes , fonda des écoles, favo risa  les sciences. L 'a s tro 
naute B lanchard f i t  des essais à B izy.

Buste de F lorian 
Sur sa tombe à Sceaux 
Photo J.P. Cauquil
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Le bon duc

Le p rince  a lla  plus lo in  que ses contem pora ins 
dans l'a id e  q u 'il apporta  à son procha in . Insp iré  par 
l'a m o u r q u 'il a va it pour D ieu, i l  ne se co n s id é ra it que 
com m e le dépos ita ire  de sa grande fo rtu n e , e t i l  e s tim a it 
que sa fo n c tio n  e xcep tionne lle  ne lu i donna it pas que
des d ro its , mais lu i im posa it le devo ir de procéder à
une so rte  d 'é q u ilib re  com pensato ire .

I l organisa dans sa maison e t ses dom aines de v é r i
tab les a dm in is tra tio n s , chargées de d is tr ib u e r ce q u 'il
co n s id é ra it com m e un surplus, qui d e va it p ro f i te r  aux 
autres, su ivant des normes bien é tab lies.

Une d is tin c tio n  é ta it  fa ite  e n tre  les ch a rité s  occa
sionne lles (secours) ré p é tit iv e s , (ren tes  e t pensions) 
e t l'ass is tance  aux personnes âgées.

L 'a id e  aux jeunes m ères fu t  con tinuée , p ré fig u ra tio n  
des a llo ca tio n s  à la naissance consenties à l'h e u re  a c tu e lle  
par les nations européennes. I l créa des a te lie rs  de b ien
fa isance  dans ses domaines pour occuper les hommes 
sans tra v a il e t lança de grands tra vau x . I l  s 'in té ressa  
aux malades, aux inva lides e t aux aveugles de l'abbé  
de l'E pée, com m e à to u te  détresse qui lu i é ta it  signalée.

I l se ch a rge a it de la  subsistance des prisonn iers 
à la  prison de Vernon, com m e en tém o ign e n t les m ém oi
res de pain, v iande e t au tres a lim en ts , les fac tu re s
d 'a p o th ica ire s  e t de médecins. Le se rv ice  des pensions 
fu t  un poste im p o rta n t de sa c o m p ta b ilité .

La notion  de pension de re t ra ite  n 'é ta it  pas neuve 
e t depuis longtem ps les bons m aîtres, seigneurs e t bour
geois, assuraient l'e x is te n ce  m a té r ie lle  de leurs se rv i
teu rs  après la cessation de leurs a c tiv ité s  e t souvent 
in sé ra ien t à ce t e f fe t  des clauses spéciales dans leur 
tes ta m e n t.

Pour le duc de P en th ièvre  c 'é ta i t  une o b liga tio n
m ora le  ind iscu tab le  qui re le v a it  de son sens de la jus
t ic e  socia le  avan t q u 'e lle  ne so it in s titu tio n n a lis é e . 
Dans son tes tam en t, daté du 14 a v r il 1789, i l  assura 
l'e x is te n c e  de tous ceux qui l'a v a ie n t en touré  e t servi. 
A ses o ff ic ie rs , se rv iteu rs , dom estiques e t com m ensaux 
qui se tro u v a ie n t en fon c tio ns  e t chez lu i au jo u r de
son décès, i l  légua à t i t r e  de pension annuelle  e t v ia 
gère, la to ta l i té  de leu r é ta t, en appo in tem ents, gages, 

g ra tif ic a t io n s , indem n ités  de n o u rr itu re , e t i l  exem pta  
ces sommes de tou tes  retenues.
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La lis te  de ces a ttr ib u t io n s  e t im pressionnante. 
Même son s e llie r  B izo t y fig u re , en raison de l'a n c ie nn e 
té  de ses services com m e fou rn isseur a t t i t r é ,  e t aussi 
les fem m es gagées occas ionne llem en t.

Une no tion  m oderne appa ra ît, ce lle  du m in im um  
v ita l.  Pour les gagés, qui tou ch a ien t moins de 500 liv res  
par an, la  pension d eva it ê tre  po rtée  à ce c h if fre .

A l 'in te n t io n  d 'anciens se rv ite u rs , le duc de P en th iè- 
v re  réserva 50 000 liv re s  destinées à des secours m om en
tanés.

I l m entionna aussi que les b reve ts  e t legs constitués 
par le co m te  e t la  com tesse de Toulouse deva ient ê tre  
honorés sur sa propre  succession, en exc luan t cependant 
les doubles pensions. C 'é ta it  avan t la  le t tre  une in te r 
d ic tio n  des cum uls qui f ig u re n t dans la lé g is la tion  de 
nom breux pays.

Fondateur d'hospices e t d'hôpitaux

Son oeuvre la  plus rem arquab le  fu t  ce lle  q u 'il d is
pensa aux personnes âgées e t aux malades. I l vo u lu t 
rem éd ie r à la  détresse qui est de to u t tem ps la p ire  
ce lle  des v ie illa rd s  qui se ra ien t tom bés dans la plus 
no ire  m isère  sans une aide b ien fa isan te  e t e ff ic a c e  
qui leu r p e rm e tte  de te rm in e r honorablem ent leur v ie .

Le duc de P en th ièvre  rénova e t am é lio ra  l'h ô p ita l 
de C récy, f i t  des dons im p o rta n ts  à l ' H ô te l-D ieu  de 
Vernon, fondé par sa in t Louis.

C 'e s t en p a rtie  à l 'in te n t io n  de ses vieux se rv iteu rs  
q u 'il a cqu it le  château  de S a in t-Ju s t où fu re n t logés, 
nourris, vêtus, soignés 40 v ie illa rd s  ou in firm es , 20 hommes 
e t 20 fem m es. Au cas où ses h é r it ie rs  se tro u ve ra ie n t 
dans l'im p o s s ib ilité  d 'e n tre te n ir  l'hosp ice , i l  a va it prévu 
300 liv re s  de re n te  v iagère  à chaque pensionnaire, s 'i l  
é ta it  ob ligé  de q u it te r  les lieux.

L 'h ô p ita l Sa in t-Jacques des Andelys, qui fonc tionne
Le château de Saint Just encore de nos jours com m e h ôp ita l-hosp ice  ru ra l, est
près de Vernon dans l'E ure  . . , , lm  , ,, x .. -
Carte Postale aussi une fon d a tio n  du "Bon duc" qui a va it fa i t  é d ifie r

des b â tim en ts  neufs.

A t te n t i f  aux m alheurs des autres, le duc de P en th iè 
vre  é ta it  d 'une na tu re  inqu iè te , angoissée. C om m ent 
ne pas l 'ê t re  après ses m alheurs, la m o rt de son épouse 
en 1754, ce lle  de la  com tesse de Toulouse en 1766, 
de son f i ls  unique le p rince  de Lam ba lle  en 1769, e t 
plus ta rd  l'h o r r ib le  assassinat de sa b e lle - f i l le ,  la  p rinces
se de Lam ba lle , sans co m p te r les d if f ic u lté s  conjugales 
de sa f i l le ,  la duchesse d 'O rléans, hypersensible com m e 
son père.
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La  R é vo lu tio n  frança ise

Pendant l'h iv e r  1788, i l  é ta it  p a r ti pour la B retagne 
sur l 'o rd re  de Louis XVI, pour te n te r  de ca lm er les 
esprits , e t i l  a va it rap idem ent com pris que les événements 
é ta ie n t en marche.

La France en tiè re  sava it en 1788 que la  R évo lu 
tio n  é c la te ra it  en 1789, e t plus p réc isém ent au mois 
de ju i l le t  après la réunion des E ta ts  généraux, par une 
prescience c o lle c t iv e  supérieure à bien des in s t itu ts  
de sondage de no tre  tem ps.

La R évo lu tion  a lla it  bou leverser l'e x is te n ce  de 
ce grand seigneur e t la v ie  de tous ceux qui dépendaient 
de lu i. I l re fusa d 'é m ig re r, de q u itte r  le  ro i e t la  re ine, 
e t resta  en France, où i l  vécu t su rto u t à B izy, to u t 
en se rendant dans ses d ivers domaines, où i l  sé jou rna it 
e t s 'occupa it de gérer ses biens.

Le 22 août 1789, i l  fu t  reçu à Sceaux par la garde 
na tiona le  e t y re v in t le 29 pour un banquet. Sa dern iè re  
v is ite  y eut lieu  sans doute le 27 novem bre 1789. Le
parc, déjà o uve rt au pub lic  avant le  1^ ju i l le t ,  continua
à se rv ir de lieu  de promenade e t aux bals organisés
par l'e n tre p re n e u r Palloy.

^  MUNICIPALES

Le Bal de Sceaux
Peinture à la gouache de Nicolas-Antoine Taur 
Col 1.p a rt ic u liè re  
Photo J.P. Cauquil

Les p rem iers décre ts  de l'A ssem blée N a tiona le ,
la n u it du k août, posèrent des problèm es à ses in tendants
e t à son Conseil qui, après une dern iè re  séance, le 23
ju in  17S9. ne se ré u n it plus avant le 11 août 1789 e t
ensu ite  avec 'une  fréquence rédu ite .
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Le 11 août 1789, une question  y fu t  déba ttue .
M. D elaborde le p rem ie r m a g is tra t de C récy a v a it sus
c ité  une an im os ité  pour n 'a v o ir pas assuré l'a p p rov is io nn e 
m ent en gra ins e t i l  du t se ju s t i f ie r  de ces ca lom nies, 
co n tre  lesquelles le C onseil du p rince  f i t  b loc.

Conséquences de la Révolution

La n u it du 4 août a v a it abo li de nom breux d ro its
féodaux e t se igneuriaux e t l'o n  d é b a tta it au C onseil 
de la  d if f ic u l té  de pe rcevo ir les d ro its  de bana lité , péage 
e t autres. Les décre ts  de l'A ssem b lée  N a tiona le  n 'a va ie n t 
pas anéanti tou tes  les redevances e t i l  fa l la i t  te n ir
com p te  des fra is  de co n s tru c tio n , d 'e n tre tie n  e t de garde 
qui g re va ie n t la p e rcep tion  de ces d ro its  d'usage.

Les d é lits  fo re s tie rs  é ta ie n t en croissance c o n t i
nue lle  dans la fo rê t  de D reux e t a ille u rs  e t les c irco n s 
tances ava ien t rendu presque im possib le  les poursu ites 
ju d ic ia ire s . Dans la  fo rê t  de C récy  au début de 1790 
un c e rta in  B e llanger de la  R a tte , seigneur du B ou lie t 
a v a it abusé des décre ts  qui a va ien t rendu la chasse 
lib re . I l a v a it poursu iv i avec d 'a u tre s  personnes les ce rfs  
e t les a v a it m ême a ttaqués avec des chiens e t des che
vaux. Les décre ts  n 'a va ie n t pas au to risé  ces chasses 
avec des équipages com p le ts , c 'é ta i t  un peu la revanche 
des p e tits  seigneurs co n tre  les grands e t le C onseil 
décida de poursu ivre  les con trevenan ts . Aussi fa l la i t -  
i l  recherche r les actes anciens e t dém êle r quels é ta ie n t 
les d ro its  re tenus e t ceux qui a va ien t é té  supprim és.

Les h ab ita n ts  se liv ra ie n t  d 'a u ta n t plus à des excès 
que ce rta ine s  m u n ic ip a lité s  ava ien t des p ré ten tions
sur des biens du p rince  e t que depuis les changem ents 
dans les com positions des trib u na u x  en 1791-1792 les 
amendes n 'a p p a rten a ie n t plus au duc de P en th ièvre  à 
qui revena ien t s im p lem en t les re s t itu t io n s  ou dommages 
e t in té rê ts .

I l c o n tin u a it cependant ses secours e t ses aumônes, 
mais dép o ra it de les verser en assignats qui perda ient 
chaque jou r de leu r va leur.

L 'a d m in is tra t io n  de ses biens, si bien organisée 
jad is, devena it très  d if f ic i le ,  e t le  duc de P en th ièvre  
réag issa it avec prudence dans ses décisions. Sur une 
demande de fa ire  co n s tru ire  un m ou lin  en N orm andie, 
i l  répond it à son in tendan t Je vous prie de pourvoir 
à ce qu'il conviendra dans les errements que les c ir
constances requièrent.

M a lg ré  to u t, en d ép it des d if f ic u lté s  pour o b te n ir 
ju s tice , P en th ièvre  ne se d é p a rt it  jam a is de son désir 
d 'é q u ité  e t de son esp rit de c lém ence.



Le 20 mars 1792, i l  ordonna à son in ten d an t du 
dom aine d 'A um a le  de fa ire  la p le ine  rem ise  à un ce rta in  
Maugy, de sa condam nation  de bannissem ent perpétue l, 
avec co n fisca tio n  de ses biens, prononcée par le  parlem en t 
de Rouen.

Protégé par la population

Sa pos ition  é ta it  ambiguë, e t p o u rta n t en p le ine
ré vo lu tio n , i l  pouva it p a rcou rir la  cam pagne e t les v illes  
avo is inantes dans un splendide carrosse a tte lé  de 6 che
vaux.

Les événem ents d 'aoû t e t septem bre 1792 l 'a f fe c 
tè re n t te r r ib le m e n t. Le 20 septem bre i l  du t consentir 
à la  p la n ta tio n  dans le  parc de B izy  d 'un a rb re  de la
lib e r té , sur lequel é ta it  accroché un é c rite a u  "H om m age 
à la  v e rtu " , e t à l'o rg a n isa tio n  d 'une fê te  p a tr io tiq u e .
La popu la tion  de Vernon, qui se com posa it a lo rs de 
k 000 hab itan ts , a im a it son "bon duc". Selon une anec
dote  bien connue, le  jou r où un o rd re  de l 'a r rê te r  v in t 
de Paris, les Vernonnais d é te lè re n t les chevaux des 
vo itu res .

La m o rt de sa b e lle - f i l le ,  la  princesse de Lam ba lle  
lu i in f lig e a  un tra u m a tism e  m ora l dont i l  ne se re leva  
plus e t que v in t encore aggraver qua tre  mois plus ta rd , 
la nouve lle  de l'e x é c u tio n  de Louis XV I. Sa neurasthé
n ie s 'aggrava, q u 'il q u a lif ia it  lu i-m êm e  d '"éb ran lem en t 
des ne rfs ", a lors que ses médecins ava ien t d iagnostiqué 
une hydrop is ie . En fa i t  i l  deva it avo ir la  m aladie  d i
te  m a in tenan t de Parkinson.

M ort d'un homme juste

Le duc de P en th ièvre  te rm in a  le 4 mars 1793 à
k heures du m a tin , dans sa 68ème année, une existence
consacrée à D ieu e t vouée aux autres.

Le grand a m ira l de France fu t  exposé sur son l i t  
m o rtu a ire  en robe de cham bre e t bonnet de n u it, com m e 
un sim ple  châ te la in .

Le 6 mars son inhum ation  eu t lie u  à la  co llé g ia le  
Sain t - E tienne  à D reux, auprès de son épouse, co n fo r
m ém ent à la vo lon té  exprim ée dans son tes tam en t.

I l é ta it  m o rt à tem ps, avant le d é c re t du 6 a v r il
1793 co n tre  tous les individus de la maison de Bourbon 
qui va lu t à P h ilippe  E g a lité  e t à ses f i ls  cadets (18 e t 
13 ans) d 'ê tre  enferm és au fo r t  Saint-3ean à M arse ille , 
avan t que ce lu i c i ne m onte sur l'é cha faud . L a ' mère 
de Louis - P h ilippe, la  duchesse d 'O rléans fut^ inca rcé rée  
à la prison du Luxem bourg, m a lg ré  les p é tit io n s  des
communes où son père a v a it exercé ses b ie n fa its .

Le Château de Bizy à Vernon 
Seuls les bâtiments de d ro ite  
datent de l'époque du duc 
Carte postale
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Selon une anecdote, Mme M oullé , fe rm iè re  de 
sa fe rm e  du Plessis au dom aine de Sceaux, envoya du 
la i t  chaque jou r de la  c a p t iv ité  de la  princesse e t ne 
vou lu t jam ais le m oindre  pa iem ent. Sans doute e s t-e lle  
la m ère OU' l'épouse de M oullé , auquel le duc de Penth ièvre  
a va it fa i t  donner un h ab it en fé v r ie r  1783, après déc i
sion favo rab le  du Conseil.

Lorsque la duchesse d 'O rléans, à son re tou r d 'e x il 
re n tra  en possession d 'une p a rtie  de ses biens, e lle  con
tin ua  les pensions e t oeuvres de son père.

Comme le souligna son chance lie r, JSon Altesse outra
geusement dépouillée de la majorité de ses propriétés, 
n'a pas attendu ses indemnités, mais a mis à la dispo
sition des administrateurs des hospices de Vernon 
1 600 livres pas an.

Son p e t it  f i ls  fu t  le digne co n tin u a te u r du duc de 
P enth ièvre. P ro te c te u r des le ttré s  e t des arts , L o u is -P h ilip - 
pe, duc d 'O rléans e t ro i' des F rançais, consacra des sommes 
énormes à des oeuvres de b ienfa isance, à des aides 
e t secours. Une a d m in is tra tio n  nombreuse e t com pétente  
g é ra it c e tte  pa rt du budget de la  lis te  c iv ile , dont les 
princ ipes e t méthodes ra ppe llen t ceux du duc de P enth iè 
vre, son grand-père. La t ra d it io n  se perpétue à l'heure  
ac tu e lle  à C h a n tilly , où le M rg le C om te de Paris 
préside la  Fondation  Condé.

Suzanne d 'H U A R T

Ecusson aux armes du duc de Penthièvre 
18ème s iè c le . Ecole Française 
Bois sculpté e t doré.
Musée de l'Ile -de -F rance  0,47x0,875
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UNE VISITE DES AMIS DE SCEAUX

COLBERT à la  MONNAIE

L 'e xp o s itio n   ̂ C o ib e rt, organisée du k o c tob re  au 3 0  
novem bre 1983 à l 'H ô te l de la  M onnaie à Paris a procuré  
aux Amis de Sceaux une su ite  heureuse à la v is ite  proposée 
par le  Musée de l 'I le  de France, au P av illon  de l'A u ro re , 
cen trée  sur le  même thèm e.

Sous la condu ite  a im able  e t savante d 'A la in  D aguerre 
de Huteaux, nous avons re trouvé  à la  M onnaie le  gén ia l 
m in is tre  de Louis X IV , passionnément dévoué à son ro i.

Plus que dans son hôte l paris ien  dont le  cadre é ta it  
évoqué par p lusieurs meubles d'un ra ff in e m e n t inouï : 
bureau m arqueté d 'é ta in  e t d 'am aran te , é c r ito ire  de chêne 
e n r ic h i de m a rque te rie  Boulle, p la t de fa ïence  de Nevers; 
ou dans son château de Seignelay en Bourgogne, c 'e s t 
dans son dom aine de Sceaux que nous nous sommes a t ta 
chés à re jo in d re  C o ib e rt.

Les dessins découverts par A lfre d  M arie  e t conservés 
dans la  c o lle c tio n  C ronsdet à S tocko lm  exposés à la Monnaie, 
nous on t perm is de su ivre  les étapes de co n s tru c tio n  du 
château de Sceaux, nous fa isan t com prendre que C o ibe rt,
p a rta n t de l'anc ienne  dem eure des P o tie r de Gesvres,
a v a it a jou té  deux pav illons carrés, eux-m êm es points 
de départ de deux longues a iles en re to u r, re jo ignan t 
les pav illons  d 'e n tré e  p r im it ifs .  Nous avons aussi eu. con
f irm a tio n  qu'aucun docum ent ne p e rm e tta it  de leve r l ' in c e r 
titu d e  qui plane sur le  nom de l'a rc h ite c te .

Les gravures e t ob je ts venus du musée de l 'I le  de 
France e t réunis ic i par les soins de son conserva teur 
en che f, M onsieur Georges Poisson, ont re tenu  to u te  no tre  
a tte n tio n  :

-  i 'e a u - fo r te  de G érard Audran (1681) rep résen tan t 
la chape lle  co n s tru ite  à l 'e x tré m ité  d'un^ des pav illons
de l 'a ile  nord, co uve rte  d'une coupole décorés par Le 
Brun. Nous savions que c 'é ta i t  pour le dessus de l'a u te l



Plan de la Chapelle du Château de Sceaux 
sous Colbert
Crayon, plume, la v is  (XVIIème s ièc le ) 
C o ll. Cronstedt. Stockolm.
Musée de 1 ' I le  de France

Le Dauphin en fon te  qui o rn a it 
une fon ta ine  près de l 'é g lis e  
Anonyme frança is XVIIème s ièc le  
Musée de l'I le -d e -F ran ce  
Photo Atget

de c e tte  chape lle  que Tuby a va it scu lp té  le  groupe du 
Baptêm e du C h ris t que nous avons l'h a b itu d e  de vo ir dans 
n o tre  église Saint Jean B ap tis te  de Sceaux.

-  l 'e a u - fo r te  d 'Is ra ë l S ilves tre  (1675) nous liv ra n t les 
deux cé lèbres groupes de Coysevox que nous connaissons 
bien : le com bat de la  lico rn e  e t du dragon e t ce lu i du 
dogue e t du loup... Nous re trouv ions d 'a ille u rs  ces an i
maux : dogue, em blèm e de f id é l ité  e t lico rn e , em blèm e 
d 'in té g r ité  aü tour de la  taque de chem inée aux armes 
de C o lb e rt, conservée aussi au Musée de l 'I le  de France.

-  le  dessin à la  plum e e t à l'a q u a re lle  de M olinos 
(1833), nous ré vé lan t le  plan du m arché de Sceaux, plus 
spéc ia lem ent axé sur la  vente des bestiaux, nous rappe
la i t  que la  viande de boucherie fu t  vendue là  jusqu'à la 
R évo lu tio n  e t que le  m arché se perpétua sous une fo rm e  
m un ic ipa le  jusqu'en 1867. I l nous donna envie d 'a lle r  re vo ir 
les bâ tim en ts  encore ex is tan ts  en bordure  de la  rou te  
d 'O rléans, très  près de l'a llé e  d 'Honneur.

- l 'e a u - fo r te  signée P ére lle  de no tre  p res tig ieux  Pavillon 
de l 'Aurore,  ce lle  aussi de la Cascade décoree de figu res  
m ytho log iques rem placée au jou rd 'hu i par une Cascade 
moderne.

-  un p ro je t pour les Communs de Sceaux a ttr ib u é  
à A n to ine  Lepautre  e t ce lu i d'un Cabinet.de treillage d a n s  
un petit bois de Sceaux du dessein de Mr. Le Nautre... dans 
un s ty le  assez in tim is te .

Nous re trouv ions  aussi sous la  coupole du Salon d 'hon
neur :

- le dauphin qui se rva it de fon ta ine  à cô té  de no tre  
église, tém o in  de to u t le système hydrau lique qui a lim e n 
ta i t  n o tre  v ille , com m e nous l 'a v a it  expliqué Madame 
Rambaud dans son long a r t ic le  sur la  Société propriétaire du 
jardin et des eaux de Sceaux.

- E n fin , le  beau panneau de bois scu lp té , é lém ent 
de décor provenant de l'anc ienne chape lle  du château, 
décoré du S o le il entouré  des symboles des Evangélistes, 
conservé à l'é g lise  Saint Jean B ap tis te .

C 'e s t ensu ite  au C o lb e r t"b ib lio p h ile ' que nous devions 
nous in té resse r pensant/ à la p e tite  b ib lio thèque  que le 
m in is tre  s 'é ta it  cons titué  au château de Sceaux qui sans 
souten ir la  com paraison avec la  grande C o lb e rtin e  a va it 
son im portance .
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Les m anuscrits  anciens ta n t o rie n ta u x , la tin s , grecs, 
ita lie n s , espagnols que frança is , re liés  en m aroquin  rouge 
aux armes d'or à la couleuvre ondoyante en pal d'azur  
au c h if f r e  de C o lb e rt, dont les fe rs  a va ien t é té  gravés 
par Thomassin père, on t fo rcé  n o tre  a d m ira tio n . Les docu
m ents autographes, en p a r tic u lie r  ceux adressés par C o lb e rt 
a son f i ls  Seignelay, censés a ider ce d e rn ie r à p a rfa ire  
ses connaissances dans les domaines techn iques e t adm i
n is tra t ifs ,  on t é ve illé  no tre  in té rê t.

Nous nous sommes extasiés devant les Tapisseries 
pour lesquelles C o lb e rt a v a it un goût p a r tic u lie r .  N o tre  
co n fé re n c ie r nous a rappelé que C o lb e rt, soucieux de 
déve lopper une p roduction  a rt is t iq u e  suscep tib le  de con
cu rre n ce r ce lle  des Flandres, a v a it acquis pour son com pte 
personnel une te n tu re  de Beauvais rep résen tan t des Verdures, 
en sept pièces, à ses armes, au château de Sceaux.

La te n tu re  de basse lisse des Enfants jardiniers  ( th è m e  
cher au X V IIlè . s ièc le ) de Le Brun, réa lisée  par la  Manu
fa c tu re  des Gobelins, nous a ram ené aux pe in tu res du 
P av illon  de l'A u ro re ...

E n fin , c 'e s t en im ag inan t ic i les fê te s  qui réunissa ient 
a rch ite c te s , a rtis te s , com édiens sous la d ire c tio n  de Louis 
X IV , à Versa illes, à Saint G erm ain, à Cham bord, que nous 
avons pour n o tre  p a rt évoqué la fê te  o f fe r te  par C o lb e rt 
au R oi, à Sceaux en 1679.

C e tte  fastueuse exposition  réa lisée  par la D éléga
tio n  aux C é lébra tions nationa les de la D ire c t io n  des A rc h i
ves de France e t par la B ib lio thèque  n a tio n a le  avec le 
concours de la Com pagnie de Saint Gobain, nous a beaucoup 
appo rté  e t en qua lité  de Scéens nous nous sommes sentis 
concernés 1

M ic h e lin e  H E N R Y



RAPPORT D'ACTIVITE DES AMIS DE SCEAUX

1983

Assemblée générale du A fé v r ie r  198A

La c inqu ièm e Assem blée généra le , depuis la  renaissance 
de no tre  Société , en 1979, s 'es t tenue dans les locaux 
de la M .J.C . que son d ire c te u r, M. A la in  Charles, a v a it 
a im ab lem en t m is à n o tre  d ispos ition . En vo ic i le résumé :

Le  B u lle tin

Le p re m ie r num éro de la  nouve lle  série  a é té  composé 
sur la m achine à tra ite m e n t de te x te  de la B ib lio thèque  
M un ic ipa le  e t t i r é  sur la  m ach ine O ffs e t de la  M .3.C . 
G râce à ces moyens d 'é d itio n  a rtisanaux, les p rix  sont 
très  avantageux. Ce num éro se compose de cinq a rtic le s , 
agrém entés de tre n te  six illu s tra t io n s , fo rm a n t un b u lle tin  
de so ixante  six pages. I l sera se rv i g ra tu ite m e n t aux m em 
bres de l'a sso c ia tion  qui on t a c q u itté  leu r co tisa tio n  de 
5 0  F. Le tira g e  sera de qua tre  cen ts  exem pla ires de façon 
à fa ire  conna ître  n o tre  b u lle tin  en dehors de l'a ssoc ia tion . 
Le  num éro sera vendu 25 F aux personnes qui ne fo n t 
pas p a rtie  de l'a sso c ia tion . Nous demandons à tous de 
nous a ider à le fa ire  conna ître , su rto u t en re c ru ta n t de 
nouveaux membres.

C on fé rence

A n o tre  Assem blée généra le  du 23 mars 1983, M a rtin e  
G rigau t, m em bre du bureau des A m is  de Sceaux, a pronon
cé une con fé rence  sur La  R iv e  Gauche, un jo u rn a l de 
la  ban lieue  sud. Nous avons pu a ins i p ro f ite r  d'un aspect 
des recherches o rig ina les  q u 'e lle  a v a it en treprises pour 
sa thèse de D o c to ra t de 3ème cyc le  en H is to ire  sur : 
Les é le c tion s  dans les c irc o n s c rip tio n s  de Sceaux de 1889 
à 1914. Nous sommes heureux d 'apprendre  qu 'e lle  v ie n t 
de sou ten ir c e tte  thèse avec succès e t nous l'e n  fé lic ito n s  
s incè rem ent. C e tte  con fé rence  est publiée dans no tre  
p rem ie r b u lle tin .



Visites

En mars 1983, la v is ite  de l'A rse n a l, "d o m ic ile  de 
d ig n ité "  du duc du M aine a é té  su iv ie  par 25 de nos m em 
bres, M. Jean C laude G a rre ta , conserva teu r en chef de 
l'A rs e n a l nous en a f a i t  app réc ie r tou tes  les m erve illes . 
Le com p te  rendu de c e tte  v is ite  par M iche line  Henry 
est pub lié  dans le b u lle t in .

En a v r il,  n o tre  pè lerinage  l i t té ra ir e  au Val d 'A u lnay 
a b én é fic ié  d 'un tem ps splendide. J 'a i pu guider une qua
ra n ta in e  de nos m em bres sur les traces de Balzac à la 
maison du poète H. de Latouche, sur sa tom be, à la Vallée 
aux loups, à la  p ro p r ié té  Thévenin, ancienne demeure 
de D e lam arn iè re , in ten d an t du duc de P en th ièvre  e t pour 
f in ir ,  Madam e de L ou s ta l-C ro u x  nous a o f fe r t  une récep
tio n  dans sa dem eure qui fu t  ce lle  du m arquis de C hateau- 
g iron . C e tte  v is ite  a eu un te l succès que nous avons 
dû re fuse r des in sc rip tio n s  e t com m e l'a ssoc ia tion  Sceaux- 
Accueil m 'a  demande de la re fa ire  pour ses membres 
le 25 e t le 27 oc tob re , nous avons pu in v ite r  les personnes 
qui n 'a va ie n t pu ê tre  acceptées à se jo ind re  à la seconde 
v is ite .

La  ré é d itio n  récen te  du roman d 'H e n r i de Latouche : 
Fragoletta  va ra v iv e r l ' in té rê t  sur c e t é c riva in  ro m a n ti
que in ju s tem e n t oub lié .

E t d 'a u tre  p a rt, l'A s s o c ia tio n  : Rencontres du Val d 'Aul
nay présidée par Mme de L o u s ta l-C ro u x  organise en mai 
un fe s t iv a l de musique avec conce rts  en p le in  a ir  dans 
les diverses p rop rié tés  h is to riques du Val d 'A u lnay .

Une expos ition  e t un m ontage aud io -v isue l sera consacré 
aux hab itan ts  cé lèbres de c e tte  va llée  à p a r t ir  du début 
du 18ème s ièc le  jusqu 'à  C ha teaubriand  (1817). La seconde 
p a rtie  de c e tte  expos ition  abordera l'année prochaine 
La touche  e t les rom antiques qui lu i renda ien t v is ite , no tre  
concours sera sans doute demandé à c e tte  occasion.

Nous avons organisé une a u tre  v is ite  c e tte  année 
au m ois de novem bre, ce lle  de la m agn ifique  Exposition Col- 
bert à la M onnaie de Paris. Je cro is  que no tre  guide 
a passionné to u t le  monde.

Bulletin municipal

Pour fa ire  co nn a ître  l 'h is to ire  de Sceaux à ceux qui 
ne sont pas m em bre de no tre  association, nous avons 
co lla b o ré  encore c e tte  année au B u lle tin  m un ic ipa l de



Sceaux qui nous ouvre trè s  vo lo n tie rs  les colonnes de 
sa nouvelle  rub rique  : H is to ire  de Sceaux. En plus de la 
rubrique  rég u liè re  : "Des noms pour des rues" que Thérèse 
P ila  é c r it  en ta n t que b ib lio th é c a ire  m un ic ipa le , e lle  a 
pub lié  un a r t ic le  sur le m ariage de B ernadotte  à Sceaux 
en ja n v ie r, Mme Rambaud a donné un a r t ic le  très  appré
c ié  dans le num éro de mars sur "Le marché aux bestiaux 
de Sceaux au temps de Colbert", j 'a i  é c r it  pour le num éro 
d 'a v r il un a r t ic le  sur "Les rêveurs du Val d'Aulnay" e t  M m e 
H enry qui v ie n t d 'achever un m ém o ire  de m a itr ise  pour 
l'E co le  du Louvre  sur 3ean-3acques C ham pin , a fo u rn i 
un a r t ic le  de 3 pages, très  il lu s tré  sur ce t il lu s tra te u r  
e t p e in tre  de Sceaux, i l  va b ie n tô t p a ra ître .

92 Radio

Mais n o tre  a c tion  dépasse le te r r i to ir e  de n o tre  com 
mune puisqu'on peut nous entendre  aussi sur les ondes 
d 'une rad io  lib re , la  Radio de l 'I le  de France, 92 Radio 
sur 91,05 m égahertz . P lusieurs d 'e n tre  nous se sont rendus 
dans leurs studios à N a n te rre  où ils  sont in te rv iew és pen
dant 30 m inutes par un bon jo u rn a lis te  : M. Schebat. Les 
émissions passent en d ire c t à 13 H 30, mais nous avons 
en reg is tré  quelques cassettes que vous pouvez dem ander 
à écou te r à la  B ib lio thèque . En p a r tic u lie r , ce lles des 
deux émissions de C laude B u n o t-K le in  e t m oi-m êm e sur 
la  Ménagerie de la duchesse du Maine. Ces émissions sont 
un des f ru its  du tra v a il e n tre p ris  depuis deux ans par 
M m e B un o t-K le in  pour son m ém oire  de m a îtrise  à l 'In s t i
tu t  d 'A r t  e t d 'A rch éo lo g ie  sur le b â tim e n t de l'anc ienne  
gare de Sceaux, le long de l'im passe  du m arché. Le ré 
s u lta t des tra vau x  très o rig inaux  de Mme B un o t-K le in  
vous sera présenté en oc tob re  ou novem bre par une co n fé 
rence dia loguée que nous ferons ensemble com m e nous 
avons fa i t  ces ém issions à la rad io . E t bien sûr nous 
avons l'in te n t io n  de p ub lie r c e tte  con fé rence  dans no tre  
procha in  b u lle tin .

A 92 Radio, nous avons aussi e n reg is tré  une ém ission 
de Mme Ram baud sur le m arché de Sceaux le 27 mai, 
de Mme H enry sur 3ean-3acques C ham pin en a v r il,  j 'a i  
f a i t  deux ém issions sur C ha teaubriand  à la  Vallée aux 
loups en ju in ,s u r  le duc du Maine à l'A rs e n a l en oc tob re , 
e t e n fin  sur la  cave du duc de P en th ièvre . 3 'espère que 
ce rta in s  d 'e n tre  vous pou rron t ve n ir aussi p rê te r leur 
concours a c e tte  rad io  qui a t te in t  p a ra î t - i l  30 000 aud i
teu rs  e t qui ém et tous les jours à 13 H 30 une ém ission 
in t itu lé e  : Les Mémoires de la ville à laque lle  co llabo re  de 
nom breux mem bres de la F édé ra tion  des Sociétés h is to r i
ques e t archéologiques de Paris e t de l 'I le  de France.



F é dé ra tio n  des S ociétés h is to riques e t archéologiques 
de P aris  e t  de l 'I le  de F rance

N o tre  associa tion  a présenté sa cand ida tu re  à ce tte  
F édé ra tion  savante e t e lle  a é té  acceptée. C 'e s t ainsi 
que nous avons présenté avec Thérèse P ila  deux com m un i
ca tions  a un co lloque  de c e tte  F édéra tion  qui s 'est tenu 
en o c tob re  1983 à Suresne sur : La vigne et le vin en 
Ile de France. 3e vous p a rle ra i de la  cave du duc de 
P en th ièvre  à Sceaux d 'après les in ven ta ires  de 1793 et 
Thérèse P ila  vous pa rle ra  de l'é tendue  des vignes à Sceaux 
de 1781 à 1846 . Nos com m un ica tions seront publiées 
p rocha inem ent dans les M ém oires de c e tte  Fédéra tion .

C o lla b o ra tio n  avec les A ssocia tions

Nous avons aussi p rê té  n o tre  c o lla b o ra tio n  a plusieurs 
socié tés qui nous ont demandé des conférences :

Thérèse P ila  a parlé  de l'E tendue  des vignes à Sceaux 
à l'A ssem b lée  généra le de la Société de la Légion d'Hon- 
neur à Sceaux.

La Société des Amis d'Honoré de Balzac m 'a  demandé 
de re fa ire  ma con fé rence  sur La touche e t B alzac à Aulnay 
en fé v r ie r  1983 à la Maison de Balzac. Le Courrier Balzacien  
dans son num éro de ja n v ie r 1984 Ta publiée in -extenso.

C o lla b o ra tio n  avec la  M u n ic ip a lité

E n fin  la c o lla b o ra tio n  de n o tre  associa tion  est demandé 
p a rfo is  par la M u n ic ip a lité , par exem ple pour p a rtic ip e r 
aux recherches d 'une com m ission chargée de recenser 
les plaques com m ém ora tives  des v ic tim e s  des dernières 
guerres. On nous demandé récem m ent nos suggestions 
quant aux noms à a ttr ib u e r  aux nouvelles rues de l 'I lo t  
C ha ra ire . Nous avons suggéré : Joseph Bergeret de Frouville 
m a ire  de Sceaux de 1919 à 1924, c 'e s t lu i qui a réussi 
à fa ire  ache te r le dom aine par le D épa rtem en t de la Seine. 
Ce nom est adopté. Nous avons aussi suggéré : L e  B a l  de  
Sceaux com m e nom d'une rue, la M u n ic ip a lité  a p ré fé ré  
le nom de l'a u te u r de c e tte  nouve lle  : Honoré de Balzac. 
A vec en so u s -titre  : au teur du Bal de Sceaux, c e tte  rue 
m ènera à la B ib lio thèque , ce qui conv ien t p a rfa ite m e n t. 
La M u n ic ip a lité  nous a signalé qu 'e lle  a v a it l 'in te n tio n  
d 'e n tre p re nd re  les tra vau x  de re s tau ra tio n  des colonnes 
du ja rd in  de la M énagerie, sur un p ro je t ayant obtenu 
l'a cco rd  des m onum ents h is toriques. Nous avons suggéré



le ré tab lissem en t de la boule de p ie rre  qui su rm o n ta it 
ces colonnes e t fo u rn i les docum ents qui la rep ré sen ta it. 
C e tte  re s ta u ra tio n  est en cours. Nous avons réd igé  une 
demande le 27 a v r il a M. B lancheco tte , a rc h ite c te  en 
che f des m onum ents de France a N an te rre , pour que le 
b â tim e n t du m arche aux bestiaux de Sceaux so it classé 
nous a ttendons la  réponse. ’

P rogram m e pour 1984

Et m a in tenan t quels sont nos p ro je ts  pour 1984 ?

Ce sera une année P en th ièvre , à com m encer par 
a causerie que je  vais vous fa ire  sur sa cave. Nous avons 

la chance d a vo ir obtenu le  concours de Mme Suzanne 
d H u a r t,  conse rva teu r en che f aux A rch ives  N ationa les, 
qui a rédigé le ca ta logue  des A rch ive s  de la Maison de 
+,r- n cV ° V Msont conserves tous les papiers du duc de Pen- 
th iev re ). E lle  va nous p a r le r le  14 mars à F Ancienne M a irie  
du duc de P en th ievre , précurseur de la ju s tice  socia le.

Ce sont deux châteaux du duc de pen th ièvre  que 
nous irons v is ite r  pour no tre  excurs ion  du 9 m ai : A ne t 
e t B izy a Vernon (Eure). Nous p a rtiro n s  en car le m a tin  
e t déjeunerons a Vernon. La  v is ite  de Vernon sera guidée

Vernon ^  D e cke r’ h is to r ie n , a u teu r d'un ouvrage sur

En ju in , nous p rê te rons n o tre  concours à la fê te  de 
a Sainte E s te lle  qui est le congrès annuel du F é lib rig e .

11 prendra une am p leur p a r tic u liè re  c e tte  année du fa i t  
ae la cé lé b ra tio n  au cen tena ire  de la venue de F ré d é ric
sprnn k Sceaux* De grandes fê te s  sont prévues. Nous 
serons charges en p a r t ic u lie r  de fa ire  v is ite r  Sceaux à 
des groupes provençaux.

E t puis i l  faud ra  t ra v a il le r  au procha in  b u lle tin  dont 
le som m aire est deja prévu. J 'a im e ra is  dans l'a v e n ir  c rée r 
une nouvelle  rub rique  : Souvenirs de Scéens, qui p o u rra it 
e tre  ta ite  a base d 'in te rv ie w s  sur m agnétophone.

L v rê E t i T  1?85 ? 11 faud ra  fê te r  le  v ra i cen tena ire  du Lycee  Lakanal pour com m encer...

Vous voyez que nous avons de quoi fa ire  e t pour
th™ 1"’ J0* / eUX S1§ na ler in a u g u ra t io n  de la nouvelle  B ib lio 
thèque M un ic ipa le . Nous y aurons un lo ca l de 30 m 2 où 
nous pourrons o rgan iser les co lle c tio n s  sur l 'h is to ire  loca le .

aïs ce sera un tra v a il de longue ha le ine  que nous ferons 
ensemble p e t it  a p e t it  au cours des années à venir.

Renée LE M A ITR E



L A  MAISON AU  PUITS 

e t le  souvenir de la  fa m ille  F O U R C A D E -C A N C E LLE

Jacques HIARD 
ébéniste 1787-1860 
C o ll. Fourcade

Dans Ja cour in té r ie u re  de n o tre  nouve lle  B ib lio thèque 
M un ic ipa le , rue Honoré de Balzac, on peut vo ir un 
vieux pu its  p rovenant d 'une maison ancienne, 23 rue 
des Im bergères, m a in tenan t dém olie  e t rem placée par 
un nouveau b â tim e n t : la résidence des personnes âgées. 
C 'é ta it  l 'a te l ie r  de Jacques H iard, ébéniste  (1787-1860) 
qui l 'a v a it  acquis en 1836 ainsi que la  maison voisine 
ornée du jo li fro n to n  D ire c to ire  Aux A4uses(qui sont l'e m b lê - 
me de n o tre  Société). La maison A ux Muses a va it é té  cons
t ru ite  en 1780 par Jacques M a rin  Bayeux e t surélevée 
en 1818 par son tro is iè m e  p ro p r ié ta ire  Jean T u t il 

G u ilpa in  qui dut y a jo u te r aussi le fro n to n . C inq géné
ra tions  de m embres de la fa m ille  H ia rd  possédèrent 
c e tte  maison q u 'ils  m ire n t en lo ca tion . Ce fu t  succes
s ivem ent : une pension de p e tite s  f i l le s  (1832 à 1834), 
un bureau de poste (1833 a 1837), une marchande de 
m euble, un com m issa ria t de po lice  (1861) en fin  un con
fise u r.

Q uant à la maison au pu its  e lle  passa aux mains 
du f i ls  de Jacques H ia rd  : C la ir  Gaston H iard , huissier 
à Paris (1818-1896) qui y sé jou rna it fréquem m ent. Sa 
f i l le  C la ire  H iard  (1848-1936) épousa Edouard Fourcade- 
C ance llé  (1841-1918), che f de Service de la Compagnie 
du C anal de Suez, a d m in is tra te u r de la Caisse d 'épa r
gne e t de prévoyance de Paris e t du Bureau de B ie n fa i
sance de Sceaux. (Les m embres de la fa m ille  H iard 
é ta ie n t d 'a ille u rs  de père en f ils  adm in is tra te u rs  et 
présidents de la Société  p ro p r ié ta ire  du ja rd in  e t des 
eaux de Sceaux).

Les F ourcade-C ance llé  h ab itè re n t successivem ent 
a N e u illy  e t à la maison du pu its. Ils eurent tro is  enfants : 
H enri qui hab ita  avec sa fa m ille  (3 en fan ts ) la maison 
vo is ine (le  23). Jeanne (1876-1933), a r t is te -p e in tre  qui 
resta  c é lib a ta ire  e t hab ita  le 23 cô té  ja rd in . Enfin  
Georges (1881-1971 ), com ptab le  à la Com pagnie du 
Canal de Suez qui s 'in s ta lla  d é fin it iv e m e n t dans la maison 
au pu its  après son m ariage avec M a rg u e rite  Toure t 
(1901-1978).

La cour in té rie u re  
de la Bibliothèque Municipale 
avec le  pu its  de la maison Fourcade 
Photo Ray Gi 11

La maison au pu its  
démolie en 1983 
c o l l.  Fourcade

La résidence des personnes âgées 
sur le même emplacement 
Photo SEBMIS

109



Georges Fourcade-Cancellé 1881-1971 
c o l l .  Fourcade

Ils euren t quatre  e n fa n ts . Ils p e rd iren t l ’aîné 
Jacques, à la guerre  d ’A lg é r ie . Leur f ils  Jean -P ie rre  
e t leur f i l le  C laude h ab ite n t m a in tenant en province. 
Georges Fourcade-C ance llé  a v a it réun i une c o lle c tio n  
très  im p o rta n te  de docum ents de tou tes sortes sur 
l ’h is to ire  de Sceaux e t de sa région, i l  dev in t to u t 
n a tu re lle m e n t l ’a rch iv is te  de la Société  des À m i ŝ  d e  
Sceaux. Leur dern ie r f i ls  F ranço is  a va it h é r ité  de 
la passion de son père pour l ’ h is to ire  loca le  e t quand 
no tre  Société  re p r it  vie  en 1979, i l  en dev in t le v ice - 
président. C e rta ins  se souviennent que déjà, é ta n t en fant, 
il  a id a it son père à tra n sp o rte r des gravures pour 
orner le P av illon  de l ’ A urore  où O de tte  de L o u s ta l- 
C roux o rgan isa it dès 1945 les p rem iers  concerts  de 
la Société Nuits de Sceaux.

Pendant quatre  années, i l  p a r tic ip a  aux travaux 
de no tre  groupe, fa isan t des recherches dans ses do
cum ents e t les p rê ta n t tou jou rs  avec une inépuisable 
bonne grâce. On peut se souvenir en p a r tic u lie r  de 
sa c o n tr ib u tio n  ca p ita le  à n o tre  exposition  sur le Bal 
de Sceaux en 1981. P ou rtan t son m é tie r de délégué 
de ventes à la Société Saint Gobain Desjonquières le p re 
n a it beaucoup f i l  a va it reçu en 1982 des mains du 
M a ire  de Sceaux M. G uldner la m éda ille  d ’honneur 
du tra v a il) . Un trag ique  acc iden t de vo itu re  l ’a em porté  
le 14 novem bre 1984 à l ’âge de 49 ans, i l  laisse un 
jeune fem m e e t deux grands f i ls  vers lesquels vont 
tou tes nos pensées de compassion, ainsi que vers ses 
proches.

Les Amis de Sceaux dont i l  é ta it  l ’âme, c o n s e r 
ve ron t précieusem ent son souvenir e t l ’évoqueront 
en p a r tic u lie r  quand ils  contem p le ront,dans le pa tio  
de la B ib lio thèque, le vieux pu its  vestige  de sa maison 
d ’enfance, en descendant à la jo lie  salle d ’ H is to ire  
loca le  qui est leu r asile à la  B ib lio thèque .

R e n ée  LE M A 1T R E

François Fourcade-Cancellé 1935-1984 
C o ll. Fourcade
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LE SOURIRE DE JU LIETTE DUSSOURT

Oui, c 'e s t un visage sourian t e t a ffa b le  que nous 
o f f r a i t  tou jou rs  Madame Raym ond Dussourt quand 
on a v a it la  chance de la re n con tre r. Toujours élégante, 
ses cheveux blonds jo lim e n t bouclés, e lle  vous te n a it
to u t de su ite  au couran t de plusieurs p ro je ts  qui de
va ie n t l'a m e n e r à tra ve rse r to u t Paris pour ache ter 
un jo l i  tissu  pour fa ire  des rideaux à l'u n  de ses cinq 
enfants, à fa ire  encadrer une v ie ille  g ravure  de Sceaux 
pour donner à l'u n  de ses v in g t p e tits  enfants, à che r
cher com m en t e xécu te r pour les A m is de Sceaux 
un décor pour m e ttre  en va leur une exposition .

E lle  a pp a rten a it tou te  à tous e t ne pensait qu'à
rendre se rv ice . E t la saveur des p e tite s  h is to ires 
de la  v il le  de Sceaux qu 'e lle  ra c o n ta it avec ta n t 
d 'e s p r it I

Le magasin d 'a n tiq u ité s  qu 'e lle  a va it tenu avec 
son m ari (à l'e m p la ce m e n t de "L a  f le u r  de lin " )  de
1958 à 1968, l 'a v a it  rendue tém oin  de to u te  la v ie  
de la  rue Houdan. E lle  a va it su iv i tou tes  les tra n s fo r
m ations du ja rd in  de la M énagerie pu isqu 'e lle  h a b ita it 
Boulevard C o lb e rt depuis le tem ps lo in ta in  du "c lub  
scéen".

E lle  nous a q u itté  le 29 août 1984 à 78 ans.
C om m e c e tte  phrase que p o r ta it  son fa ire  p a rt lu i 
convena it bien :

Rien de pins simple que de v ie il lir  jeune. R suffit 
de travailler  dans la joie tout en donnant le plus pos
sible de son coeur.

R e n é e  L E M A I T R E

Madame Dussourt à la fê te  du bal de Sceaux 
le 13 ju in  1981
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A D IE U  A  AN N E TTE  HERR

Nous ne verrons plus la  frê le  s ilhoue tte , la sacoche 
à la m ain, du D octeu r A n n e tte  H err ; e lle  nous a 
q u itté  le 29 ja n v ie r 1985, son coeur qui a v a it ta n t 
b a ttu  à l'é co u te  de ses malades, ayan t a rrê té  son 
long m ouvem ent.

A nn e tte  Herr, née le 3 ju in  1904, a va it succédé 
à son père, lu i-m êm e m édecin, dès ja n v ie r 1934 : 
c 'e s t donc plus de 50 ans passés au serv ice  d 'une 
très  la rge  c lie n tè le .

De C hâtenay, où e lle  a v a it vu le jour, e lle  con
na issa it tou tes  e t tous, ne se c o n te n ta it pas de so i
gner les corps, mais ch e rch a it aussi à rep lace r dans 
leu r cadre de v ie , ce lles e t ceux qui fa isa ien t appel 
à son a rt.

Le Docteur Annette Herr vers 1935
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M édecin com péten t e t dévoué, d 'abord  fem m e 
de p ro fonde e t au then tique  cu ltu re  aussi ; ne te n a it-e lle
pas ces dern ières qua lités  de c e tte  F a m ille  aux so li
des e t anciennes racines dont e lle  descendait, de 
la f iè re  A lsace en p a r tic u lie r  ; d 'un oncle  Luc ien  
H err qui fu t  b ib lio th é c a ire  en che f de l'E c o le  N o r
m ale Supérieure, compagnon de Péguy, m a ître  de 
ph ilosophie enseignant à ses élèves la noblesse de 
la pensée e t la beauté de la vie  e t qui ne pouva it
que tra n s m e ttre  ces connaissances in fin ie s  q u 'A n n e tte  
H err a im a it à nous fa ire  partager : ré c its  de voyages, 
com p te -rendus de lec tu res , v is ites  d 'expos itions  q u 'e lle  
nous re la ta it  avec un ta le n t e t une fe rv e u r in ta rissab les. 
Nous avions l'honneur de fa ire  p a r ti de la même 
A m ica le  de Médecins, nous avons voyagé ensemble ; 
déjà trè s  fa tiguée , e lle  n 'a v a it pas renoncé en 1984 
à une v is ite  dans les Ardennes ; e llé  é ta it  in s c r ite
pour la G rèce au p rin tem ps 1985... e lle  ne put^ hélas, 
nous fa ire  p ro f ite r  de ses connaissances he llén is tes.

Que d ire , en ou tre , de la p a rt a c tiv e  qu 'e lle  
a pris  dans la Société  des Am is de Sceaux, a la rena is
sance de laque lle  e lle  a tra v a illé  avec tous.

E t le m édecin, au m ilie u  de ce f lo r ilè g e  ? E lle  
se p a rta g e a it en tre  les enfants : m édecin de P .M .I.
à Sceaux, m édecin du lycée M arie  C urie , m édecin 
de P .M .I. au fo ye r des H .L.M . à Paris, e t m édecin
de la crèche  de Sceaux, les enfants à qui e lle  o f f r a i t  
ses services écla irés, à la l im ite  du bénévo la t, mais 
aussi les adultes, fem m es e t hommes de C hâtenay, 
Sceaux, Fontenay, Bourg la Reine, A n tony  (e t plus 
encore ) qu 'e lle  e n to u ra it de sa com pétence, mais 
aussi d 'un dévouem ent à la fo is  d é lic a t, é ff ic a c e  
e t sourian t ; ne la issant rien  au hasard, "accrocheuse" 
sur les in ves tiga tions , les secours possibles des d i f 
fé re n ts  spécia lis tes.

A vec d isc ré tion , gen tillesse  e lle  a beaucoup t r a 
v a illé  : se donner corps e t âme duran t un dem i-s ièc le , 
avec ta n t de fo i, à ses concitoyens e t à son prochain, 
n 'es t pas chose com m une ; i l  fa l la i t  lu i rendre  ce t 
hommage, avec reconnaissance e t fe rve u r ; Chere 
A m ie  A nn e tte , vos A m is ne sont pas près de vous 
o ub lie r.

D r  A d o lp h e  L E S U R



LES AMI5 DE SCEAUX

S ocié té  d 'h is to ire  loca le  fondée en 192^ 

E x tra it des statuts

A R T IC L E . II

La S ocié té  Les Amis de Sceaux a pour o b je t de re ch e rche r, de re c u e il l ir ,  
d 'in v e n to r ie r  tous docum ents, tém oignages, souvenirs concernan t la v il le  de Sceaux 
e t sa rég ion e t de les m e ttre  à la d isp os itio n  du pub lic .

La S ocié té  se propose d 'o rg an ise r des confé rences, prom enades e t v is ite s , 
des expositions, des spectac les, e tc .. .  E lle  pourra  pub lie r les com m un ica tions  qui auron t 
é té  fa ite s  aux Assem blées, les tra va u x  de ses m em bres, sous fo rm e  de b u lle tin s , liv res , 
e n re g is tre m e n t, rep roduc tions , e tc ...

B u lle tin  d 'adhésion 

aux A m is  de Sceaux

NOM :

Prénom  :

Adresse :

Tél :

P rofession :

M em bre a c t i f  50 F M em bre b ie n fa ite u r à p a r t ir  de 100 F

F a c u lta t if  :
Souhaite p a r t ic ip e r aux recherches sur l ’ h is to ire  Jocale OUI NON
Peut com m uniquer des docum ents ou répondre à un in te rv ie w  O UI NON

1.5.5.N. : 0758 - 8151
V iic c t i ic c  de publication t Renée L e m a ître  
Im ptc iiion  : Maison des Jeunes e t de la  C u ltu re  

21, rue des Ecoles

92330 SC EAU X
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NOTRE C O UVERTURE

Dessin de Chapuy. lith o g ra p h ie  par J. A rn o u t f ig u ra n t 
sur le  pian topograph ique de la  v il le  de Sceaux dressé 
par A . T ro u fx ilo t, geom ètre , en IS63 .


