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TRA V AU X  F.T RECH ERC H ES

La f a m i l l e  B e r g e r  a u  P e t i t  C h a t e a u  

1890-1923

L o rsq u 'o n  descend , d e v a n t  l 'église, la ch a rm an te  petite  
ru e  qui m ène  à la "Porte aux vaches" d u  Parc de Sceaux, on  
e m p ru n te  la ru e  d u  D octeu r  Berger. Si la m un ic ipa lité ,  dans 
sa séance d u  16 n o v em b re  1908, a déc idé  de d éb ap tise r  la rue  
d u  M arché p o u r  h o n o re r  cet h o m m e, c 'est que les Berger 
fu ren t les locata ires  d u  Petit  C h â te a u  p e n d a n t  que lque  tren te  
c inq  ans, e t q u ’une  am itié  réc ip ro q u e  s ’é ta it  n o u ée  en tre  les 
scéens et cette famille. Le P e tit  C h â tea u  avait so u v en t été 
loué, la récente  ex p o s it io n  o rgan isée  par  les Amis de Sceaux 
n o u s  l'a rap p e lé ,  m ais  ses hô tes  n 'a v a ie n t  jam ais  n o u é  des 
liens de sy m p a th ie  avec les gens de  Sceaux.

A ux en v iro n s  de 1890, le c h iru rg ie n  P au l Berger e t son 
frère T héodore  le b a n q u ie r  p r i r e n t  en  loca tion  le Petit  C h â 
teau  de Sceaux avec leu r  soeu r,  Lydie  Berger. Tous trois 
célibataires, ils d és ira ien t  passe r  l 'é té  en  cette agréable  ville 
sans a rrê te r  leu r  im p o r ta n te  vie p ro fessionnelle , et réu n ir  
tou te  la fam ille  Berger, leu rs  frères, soeurs  e t  neveux , dans 
cette p ro p rié té  d o n t  la d e m eu re  é ta it  vaste , e t l ’espace im 
m ense , ses occu p an ts  ay an t la possib ilité  de se p ro m e n er  
dans  le parc  d u  g ra n d  château .

Lydie Berger fu t  l 'âm e d u  P e tit  C h â teau , et lo rsque  la 
p rincesse  de C ystria , ay an t  v e n d u  le dom aine  au  d é p a r te 
m en t,  m it f in  à la loca tion  des Berger en  1923, Lydie Berger 
m o u ru t  dans  les m ois qui su iv iren t.

En u n is sa n t  nos  so u v en irs  fam iliaux  aux récits  que 
M onsieur P an th ie r  a la issés, n o u s  p o u v o n s  im ag iner  la vie 
qui a an im é le P e tit  C hâ teau . Ce n 'é ta i t  pas  u n e  vie  m o n d a in e  
o u  luxueuse ,  m ais  u n e  v ie  cossue et fam iliale. N o u s  avons 
e n te n d u  p a r le r  de n o m b re u x  d îne rs ,  de g randes  réu n io n s  
fam iliales, les n a p p e s  d u  P etit  C h â tea u  qu i n o u s  son t échues 
son t im m enses ,  m ais  je n 'a i  jam ais  e n te n d u  év o q u er  de 
récep tions, de bals ,  de  fêtes.



A  la suite de notre ex-posi

tion sur le Petit Château qui f u t  

inaugurée à la Bibliothèque m u 

nicipale le 22 mars 1997, nous 

avons demandé à M m e Catherine 

Pernot, petit-nièce du docteur 

Paul Berger de nous raconter 

l'histoire de cette famille de sa

vants, qui sont venus pendant 35 

ans à la belle saison, profiter du 

bon air de Sceaux.

Trois d'entre eux Paul le 

Le docteur Paul Berger C o ll. p a r t .  médecin, Théodore le banquier et

Lydie la maîtresse de maison, 

s'installaient chaque printemps  

au Petit Château qu'ils louaient 

à la marquise de Trévise, puis à sa 

fille la princesse de Cystria.

Ils sont tous les trois enter

rés au cimetière de Sceaux.

Lydie Berger devant ses rosiers C o ll. p a r t.
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Les en fan ts  v e n a ie n t  n o m b re u x  : les cousins h a b itu e l le 
m e n t  d ispersés  à N ancy , Belfort, Paris , se re tro u v a ie n t  p o u r  
des sem aines  de jeux, de p ro m e n a d e s ,  de m usique , de lec
tu re . Il fau t  im ag in e r  l 'e x trao rd in a ire  liberté  q u 'a v a ien t  ces 
en fan ts  : to u t  le p a rc  é ta it  à leu r  d ispos ition , à cond it ion  de 
n e  pas être v isib les  d u  g ra n d  château . De g ran d s  sap ins  
b o rd a ie n t  alors  la Voie des G laises, chaque en fan t avait  le 
sien, qui é ta i t  sa m aison , son dom aine . Les pa ren ts  étaient 
c e p e n d a n t  u n  p e u  soucieux  de les savoir seuls, sans s u r 
veillance, d an s  u n  espace aussi désert ,  où  des rô d eu rs .  dp= 
év adés  de la p r iso n  de  Fresnes, 
p o u v a ie n t  t ro u v e r  refuge. Il y 
av a it  aussi les p ièces d ’eau, les 
s ta tues  m e n a ç a n t  de s 'e ffondrer, 
les fourrés  im p én é tra b le s ,  les 
arbres  au  so m m et desque ls  on  
g r im p a it ,  to u t  u n  ensem ble  de 
d an g e rs ,  d o n t  h e u re u se m e n t  
il ne ré su l ta  jam ais  a u cu n  
accident. P lu s  âgés, les jeunes  
p a ssa ien t  de lo n g u es  heu res  
à lire t ra n q u il le m e n t ,  et le
ro m a n tism e  d u  lieu  deva it       -
accro ître  le p la is ir  de certaines de ces lec tures  classiques o u  ^  ^  ^  ^  je parc
ro m an esq u es .  U ne cloche r a m e u ta i t  to u t  ce m o n d e  p o u r  les cou. part,
rep as ,  les p ro m e n a d e s  o u  les v isites . Les enfan ts  avaien t 
leu rs  cham bres  to u t  en  h a u t  d u  P etit  C hâteau , et je n  ai pas  
e n te n d u  dire  qu 'ils  ch a h u ta ie n t  o u  com m etta ien t d 'a b o m in a 
b les  sottises, tan te  L ydie  était t ro p  respectée  p o u r  cela.

La vie au  P e ti t  C h â teau  es t restée dans  la m ém oire  de 
to u te  p e rso n n e  am enée  à la p a r ta g e r ,  m êm e s'il ne s 'é ta it  agi 
que  d 'u n  d îner  : la b e a u té  et la nob lesse  d u  lieu, la p res tan ce  
et les excep tionne lles  qualités  h u m a in e s  des hô tes , la qualité  
p a rfa i te  d u  m o in d re  détail,  la générosité ,  1 o u v e r tu re  d es
p r it ,  la cu rios ité  in te llec tuelle , la d iversité  des c o n n a is sa n 
ces, to u t  im p re ss io n n a i t  et charm ait.  Soixante qu inze  ans  
après , c 'est u n  so u v en ir  m a rq u a n t ,  m êm e chez nos  cousins  
é lo ignés  d o n t  les p a re n ts  n a r ra ie n t  avec respect leu r  v e n u e  
chez les Berger à Sceaux.

M adem oise lle  Berger, "Tante Lydie  , é ta it  u n e  g ran d e  
d a m e  : elle i r r a d ia i t  u n e  te lle  d is t in c t io n  qu  o n  d isa i t  
c o m m u n é m e n t  à Sceaux : "la v ra ie  m arqu ise ,  ce n  es t pas la 
m arq u ise  d u  g ra n d  château". N o u s  la voyons su r  de n o m 
b reu ses  p h o to g ra p h ie s  dans  sa vie q u o tid ien n e  à Sceaux . au  
m ilieu  de ses n ev eu x ,  su r  les m arches  de 1 escalier d escen 
d a n t  vers  le ja rd in  ; ou  se p ro m e n a n t  dans  les allées p o u r
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v érif ie r  l 'é ta t de ses rosiers  tiges, ou  encore a llan t  v id e r  les 
c o rb e i l le s  à p a in  p o u r  d o n n e r  les m ie t te s  a u x  p e t i t s  
o iseaux  ; en fin  dans  son sa lon , assise d e v a n t  so n  m étie r  à 
tap isserie .  Tous ces p o r tra its  n o u s  m o n tre n t  u n e  fem m e pas 
trè s  g ran d e , m ais  se ten an t  très  d ro ite ,  les cheveux  blancs 
m o u ss a n t  to u t  a u to u r  de sa tê te ,  hab illée  de b lanc , la p h y s io 
n o m ie  à la fois sévère  et bonne .

Elle fu t  c e r ta in em en t u n e  
p e rso n n a li té  h o rs  d u  com 
m un , d 'u n  carac tère  a u to r i 
ta ire , m ais  il le fa lla it b ien  
p o u r  rég ir  avec h a rm o n ie  
une telle  m aisonnée . Elle re 
c e v a i t  b e a u c o u p ,  e t  t rè s  
b ien , avec a isance , m êm e 
l o r s q u e  se r e n c o n t r a i e n t  
dans  so n  sa lo n  des p e rso n 
nes auss i d ifféren tes  que la 
ferm ière  vo is ine  et la p r in 
cesse de Cystria .

L y d ie  B e rg e r  d e v a n t  so n  m é tie r  à ta p is s e r ie
C oll. p a r t .

N o u s  n ’avons m a lh eu reu sem en t pas 
trace  des m en u s  offerts ; u n e  anecdocte  m e reste  d an s  l ’esp rit  
p ro u v a n t  que l ’on  m an g ea it  des  truffes en tiè res  : c es t 1 effroi 
avec lequel Tante  Lydie v it  u n  de ses h ô tes  se se rv ir  de truffes 
d a n s  le p la t  qui lu i é ta it  p ré sen té  ; d an s  sa d is trac tion , ce 
co u s in  p r i t  ces tubercu les  p o u r  des p o m m es  de  te rre ,  se 
s e rv a n t  la rg em en t e t tan te  Lydie  n ’osa  lu i r e p ré se n te r  qu  il 
n ’y ava it  pas  d 'a u tre s  truffes  à offrir au  reste  de la tab le  !

Lydie Berger a laissé u n e  ré p u ta t io n  de fem m e s u p é 
r ie u re ,  e t  elle l ’é ta it  a u ta n t  p a r  son  in te lligence , que  p a r  son  
carac tère  et sa b on té  p ro fo n d e .  Les liv res  de sa b ib l io th èq u e  
é ta ie n t  reliés à son  no m  : LYDIA (1) é ta it  m a rq u é  su r  le plat. 
Ce son t les oeuvres  de  son ép o q u e  qu i n o u s  son t p a rv e n u e s ,  
p re u v e  q u ’elle é ta it  au  c o u ra n t  de la l i t té ra tu re  c o n te m p o 
ra ine , m ais  ses l iv res  c lassiques o n t  d û  ê tre  d isp e rsé s  lors de 
la ven te  de ses objets, à sa m ort.

Elle savait  aussi ê tre  très  a tten tiv e  à la ges tion  de sa 
m aison , s 'o ccu p an t des m o in d re s  déta ils , gé ran t u n e  d o m e s 
ticité  im p o rta n te ,  d o n n a n t  l ' im p u ls io n  d an s  tous  les d o m a i
nes , ce qu i exp lique  p o u rq u o i  l 'e sp r it  d u  P etit  C h â te a u  est 
ind issoc iab le  de sa perso n n e . P a r  a m o u r  de  l 'a n t iq u e ,  nous  
d i t  M onsieu r  P an th ie r ,  elle n e  v o u lu t  jam ais  a d m e ttre  les 
h o r re u r s  m o d ern es  d u  gaz, de l 'é lectric ité  o u  m êm e d u  
pé tro le . Il ne lu i fa lla it  que  des lam pes  à l 'hu ile  : u n e  fem m e 
de  cham bre  é ta it  spéc ia lem en t chargée  de s 'en  occuper , e t 
c inq  kilos d 'h u ile  à b rû le r  é ta ie n t  ap p o r té s  ch aq u e  m a tin  p a r  
l 'ép icerie  G odefroy .
(1) - Son n o m  é ta it  en  c a ra c tè re s  g recs
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Le Petit C h â te a u  avait  été m eu b lé  p a r  u n  déco ra teu r  
d an s  u n  style c lassique  D irectoire , m ais  les m eub les  n 'é ta ien t  
pas  a u th e n t iq u e m e n t  d 'époque . D ’après  l 'a lb u m  de p h o to 
g rap h ies  qui n o u s  es t p a rv e n u ,  il s 'ag issa it  d 'u n  in té r ieu r  
c o s s u ,  e t  b i e n  d a n s  le g o û t  d u  d é b u t  d u  s iè c le .

Si Lydie Berger é ta it  la m aîtresse  incontestée  d u  P etit  
C h â teau , ses d eu x  frères  n 'o n t  pas m an q u é  n o n  p lus, d avoir 
aux yeux des scéens u n e  perso n n a li té  rem arquab le .  C om m e 
il n 'é ta i t  pas  env isageab le  p o u r  eux de  p re n d re  des vacances, 
on  les voya it  a ller à leu r  trava il  par  le t ra in  d o n t  la gare é ta it  
alors au  dessus  de l’église. A v an t de  p a r t ir ,  ces m ess ieu rs  
p re n a ie n t  de l ’exercice : Pau l en  p a r ta n t  se p ro m e n er  à qua tre  
h eu res  d u  m a t in  d an s  le parc  ; et T héodore , qui é ta it  u n  
excellent cavalier, en  a llan t faire u n  to u r  au  bois  de  V errières. 
Le soir, leu r  re to u r  é ta it  so u v en t a t te n d u  p a r  la fam ille dans  
la gare, e t l 'o n  red e sc e n d a it  à p ied  ju sq u 'a u  Petit  C hâteau . 
Les Berger fa isa ien t ég a lem en t assez  ré g u liè rem en t des so r 
ties fam ilia les , à c inq  heu res  d u  soir, en  vo itu re  d écouverte  
à u n  cheval, en  t ra v e rsa n t  Sceaux.

Il est p ro b ab le  que le doc teu r  P au l Berger e u t  à ré p o n d re  
à des d em a n d e s  de conseils m éd icaux , et r e n d i t  d in a p p ré  
ciables services aux  scéens ; il n 'e s t  pas im possib le  que 
T héodore  Berger ait aussi p ro d ig u é  que lq u es  conseils f in a n 
ciers. M ais il es t ab so lu m e n t ce rta in  que cette fam ille qui 
alliait la p lu s  éc la tan te  réu ss ite  p ro fessionnelle  à u n  m o d e  de 
v ie  aussi tra n q u il le  et régu lie r ,  qui savait  se m e ttre  avec 
a u ta n t  d ’aisance que de véritab le  b o n té  à la po r tée  de tous  les 
h a b ita n ts  de leu r  v ille  d ’ad o p tio n , il est ce r ta in  que cette 
fam ille  a tt ira  la sy m p a th ie  des scéens. Pau l Berger é tait  alors 
c h iru rg ien  des H ô p ita u x  de Paris , p ro fe sseu r  de la C lin ique  
ch iru rg ica le  de l’H ô p ita l  N ecker, m em bre  de l ’A cadém ie  de 
m édecine , officier de la Lég ion  d ’H o n n e u r  ; il é ta it  en  p lu s  le 
c h iru rg ien  a tti tré  de  to u t  ce que Paris  et l’E urope  co m p ta ien t  
de p e rso n n a li té s  les p lu s  titrées. T héodore  Berger é ta it  vice- 
p ré s id e n t  d u  C o m p to ir  N ationa l  d ’Escom pte de P aris  et 
a d m in is t ra te u r  de la Banque O ttom ane. Il é ta it  lu i auss i 
officier de la L ég ion  d ’H o n n eu r .

L 'h isto ire  n o u s  raconte  q u 'u n  jou r,  u n  g ro u p e  de n é g o 
ciants de Sceaux osa offrir à m ess ieu rs  Berger u n  d în e r  à 
Robinson. Le d în e r  fu t accepté, et r e n d u  ; et ce d îner  r é c ip ro 
que d e v in t  u n e  t ra d i t io n  solennelle . Je suis  sû re  que m es 
oncles o n t app réc ié  l 'h o n n eu r  que les scéens leu r  fa isa ien t en  
les a d m e t ta n t  ainsi dans  leurs  réjouissances.



Les or ig ines  fam ilia les

La q u e s tio n  qui se pose  m a in ten an t ,  es t de savo ir  co m 
m e n t  cette fam ille  s 'é ta it  forgé cette  perso n n a li té  qu i a tan t  
s é d u it  e t f ra p p é  les scéens.

V enan t de Suisse, la fam ille Berger est arrivée  a u  XVIIè. 
siècle au  "Pays de M ontbélia rd" , a ttirée  p a r  les p r inces  g o u 
v e rn a n ts  qu i v o u la ie n t  re p e u p le r  leu r  pays rav ag é  p a r  la 
g u e r re  d e  T ren te  Ans. Ce "Pays de M ontbélia rd"  est u n  
te rr i to ire  de c in q u an te  k ilom ètres  su r  v in g t  cinq, s itué  en tre  
Vosges et Jura , pays  fertile m ais  passage  facile d u  R h in  au  
R hône , donc  e m p ru n té  p a r  tou tes  les arm ées et dév as té  p a r  
to u te s  les guerres . Il é ta it  resté  la possess ion  des P rinces de 
W u r te n b e rg  e t donc  lu th é rien , m alg ré  les n o m b re u ses  te n ta 
tives des ro is  de  France p o u r  ra ttach er  cette enclave à la 
F ranche-C om té  et au  catholic ism e. M ais cette p r in c ip a u té  a 
to u jo u rs  joui d 'u n  s ta tu t  très  libéra l, le p o u v o ir  d u  Prince 
é ta n t  con treb a lan cé  p a r  des o rgan ism es  élus p a r  la p o p u la 
tion. Les m o n tb é l ia rd a is  é ta ien t c e p e n d a n t  des français , p a r 
la ie n t  français. V ivant très isolés des pays e n v iro n n an ts ,  
l 'e n d o g a m ie  y é ta it  forte : aussi "cousinons-nous" encore 
b e a u c o u p ,  m êm e si l 'a ïeu l co m m u n  v iv a it  au  XVIè. siècle.

Les Berger é ta ien t  co rd iers  ; r a p id e m e n t  ils fu re n t  b o u r 
geois de M o n tb é l ia rd  et en  u n  siècle on  vo it  leu r  é tab lisse 
m e n t  s 'en rac in e r  : ils s 'a ll ien t aux  fam illes b o u rg eo ises  d u  
pay s ,  et a ccèd en t  à des m étiers  p lu s  in tellectuels.

A la veille  de la R évo lu tion  française , le g ra n d -p è re  de 
P au l,  T h éo d o re  et Lydie, Charles-Louis Berger (1756-1827), 
é ta i t  p a r t i  é tu d ie r  la théo log ie  à T ub in g en  où  le P rince  de 
W u r te n b e r g  p a y a i t  les é tu d e s  e t le s é jo u r  des  je u n e s  
m o n tb é l ia rd a is  d és iran t  d ev en ir  pas teu r .  A u c u n  p o s te  de 
p a s te u r  n 'é ta n t  vacan t lo rsqu 'i l  eu t  te rm iné  ses é tu d es ,  il 
p a r t i t  en  L ivonie , p a r t ie  de l 'Estonie  actuelle , p o u r  être 
p ré c e p te u r  d an s  une  fam ille  noble . En 1787, il p u t  rev en ir  au  
p ay s  p o u r  y exercer son  m in istère .

C 'est là que la R évo lu tion  le p r it  dans  son  tourb illon . 
Berger é ta it  u n  h o m m e  in te ll igen t et in s tru it ,  il av a it  v oyagé  
e t réfléch i ; il cu lt iv a it  la poésie  avec u n  certa in  ta len t b ien  
d an s  le g o û t  d u  XVIIIè. siècle, m ais  il fa isa it  auss i p re u v e  
d 'id ées  très  avancées, p eu t-ê tre  tro p  avancées p o u r  les p a 
roisses de cam pagne  où  il é ta it  appelé. Le Pays de M ontbé lia rd  
fu t  co n q u is  p a r  les arm ées  rév o lu tio n n a ire s  en  oc tobre  1793, 
e t Berger fu t  u n  c h a u d  p a r t is a n  des idées  nouvelles . Il est 
ce r ta in  qu 'il  p rêch a  avec le b o n n e t  rouge  su r  la tête , e t que 
cela ne  p lu t  pas  à ses ouailles, qui le lui re p ro c h è re n t  de  façon 
si m e n açan te  qu 'i l  d u t  s 'en fu ir  de sa m a iso n  en  s a u ta n t  p a r  
une  fenêtre .
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Il fu t n o m m é  m em b re  d u  D irecto ire  de M on tbé lia rd ,  et 
c 'est alors q u ’il reçu t le su rn o m  de "B erg e r-C o n v en tio n "  qui 
lui res ta  to u te  sa vie. Il fu t en  effet dé légué  au p rès  de la 
C o n v en tio n  p o u r  solliciter la r é u n io n  de M o n tb é lia rd  à la 
France. Ce n ’é ta it  p eu t-ê tre  pas  le v o eu  réel de to u te  la 
p o p u la t io n ,  m ais  il s 'ag issa it  d ’éch ap p e r  au  s ta tu t  d ’é ta t 
é t r a n g e r  o c c u p é  ; il d e v a i t  e n  o u t r e  d e m a n d e r  d es  
a s s o u p l i s s e m e n t s  su r  les c o n f isc a t io n s  d es  b ie n s  des  
m o n tb é lia rd a is  absents  d u  pays  d ep u is  p lu s ieu rs  années, 
m ais  que l 'on  ne  p o u v a i t  tra ite r  d 'ém ig rés  p u isq u e  le Pays 
n ’é ta it  pas  à la F rance avan t 1793. Enfin, Berger s ’élevait 
éga lem en t con tre  les persécu tions  auxquelles  é ta ien t en  b u tte  
les m in is tres  d u  culte  e t les ch ré tiens  d o n t o n  fe rm ait  les 
tem ples. Berger fu t ad m is  au  C lub  des Jacobins. Mais il fu t 
alors dénoncé  dans  u n  ra p p o r t  de police p o u r  une op in io n  
trop  réalis te  : "Que d iab le , il n ’es t  p as  possib le  que nous  
res tions  com m e cela ; o n  a b eau  faire , il fau t une re lig ion  au  
peuple". Il fa lla it  u n  certa in  cou rage  p o u r  ém ettre  cette 
o p in io n  en  p le in  Paris  e n  février 1794, et il qu itta  Paris  à la 
hâte .

Berger c o n tin u a  à jouer u n  rô le  p o li t ique  p e n d a n t  les 
années  su iv an te s ,  co n tr ib u a n t  à l 'é lab o ra tio n  d u  C oncordat.  
M ais p e u  à p e u ,  les en th o u siasm es  juvén iles  calmés, il rev in t  
à so n  m in is tè re  p as to ra l ,  qu 'il exerça en  to u te  sérén ité  de 
1805 ju s q u ’à sa m o r t  en  1827 dans  le v illage de V an d o n co u rt ,  
au  Pays de  M on tbé lia rd .

L’u n  des fils de B erger-C onven tion  fu t  ég a lem en t p a s 
teu r  de l 'ég lise  lu th é r ie n n e  ; c 'est E u g èn e  Berger, (1808- 
1874), le p ère  de  la fam eu se  "famille Berger".

Il n a q u i t  en  1808, n eu v ièm e  en fan t a r r iv an t ap rès  tan t  
d ’années  o rag eu ses  p o u r  ses pa ren ts .  Il fit ses é tu d es  de 
théo log ie  à S trasb o u rg , m ais  il n 'e s t im a  pas sa foi assez forte  
p o u r  d ev en ir  p a s te u r  de  paroisse . Il se consacra donc à des 
tâches  éd u ca tiv es ,  envoyé  p a r  G u izo t p o u r  é tu d ie r  les m o d a 
lités de l 'e n se ig n e m e n t en  G rande-B re tagne. M ais à la su ite  
d ’u n e  vario le , sa foi s 'a fferm it, sa v o ca tio n  s 'affirm a, e t en  
1840, il p ré se n ta  sa thèse  de théologie , fu t n o m m é p a s te u r ,  et 
se m ar ia  avec la to u te  jeune M ath ild e  P ito is, h é r i t iè re  de 
l 'im p r im erie  s tra sb o u rg eo ise  Levrault.

Le jeune  m én ag e  s 'insta lla  au  p resby tè re  lu th é r ie n  de 
B eaucourt,  p e t i t  v illage  d u  Pays de M o n tb é lia rd ,  aux confins 
de l 'A lsace. Là n a q u i re n t  leurs  six p rem ie rs  en fan ts ,  qu 'ils  
é lev è ren t se lon  les idées de Jean-Jacques R ousseau  : les 
en fan ts  v iv a ie n t  en  liberté , au con tac t de la n a tu re ,  tou jou rs  
en  p le in  air, b ra s  et cous n u s  m êm e en  hiver. Leur père  leu r



en se ig n a it  lu i-m êm e les é lém ents  de la p rem iè re  in s tru c t io n  
et su rv e il la i t  l 'éveil de leu r  conscience. Ils ne con n a issa ien t  
"aucune  co n tra in te  que celle d u  devoir".

Leur m ère  é ta it  sans conteste  une fem m e rem arq u ab le ,  
d 'u n e  in telligence supérieu re , excellente m usic ienne , et d 'u n e  
très  g ra n d e  cu ltu re  acquise dans  sa fam ille  d 'im p r im e u rs  qui 
av a it  été am enée  à f réq u en te r  to u t  le cercle l i t té ra ire  d u  
d é b u t  d u  XIXè. siècle à Paris  et à S trasbourg . Elle ava it  une  
h a u te  co n cep tion  de la fam ille, sachan t re n d re  le devo ir  
a im able , m ais  su rv e il lan t  de très  p rès  l ’é d u c a t io n  des e n 
fan ts ,  s 'en  o ccu p an t  pe rso n n e llem en t se lon  la t r a d i t io n  a lsa 
c ienne qui n e  d é lég u a it  pas  ce so in  à des m ercena ires .

Lors de l 'ép id ém ie  de choléra , e n  1854, E u g èn e  et 
M a th ild e  Berger m o n trè re n t  u n  d é v o u e m e n t  sans bornes  
p o u r  so igner  e t so u ten ir  leu r  v illage ; ils e u re n t  p eu t-ê tre  
auss i de b o n  p r inc ipes  d 'hyg iène , p u isq u e  n i eux, n i leurs  
en fan ts  ne so u ffr iren t de la m alad ie . Leur c o n d u ite  fu t  co n 
n u e  ; leu r  foi ray o n n an te ,  les qualités  d 'h o n n ê te té  r ig ide , 
d 'a u s té r i té ,  de vie m ora le  in ten se  chez le p a s te u r ,  alliées à de 
g ra n d e s  capacités  in te llec tuelles, sou ten u es  p a r  u n e  force de 
t rav a il  p e u  com m u n e , tou t cela d én o ta i t  u n  h o m m e ém inen t,  
et il fu t  ap p e lé  en  1855 com m e p a s te u r  de l 'ég lise  lu th é r ie n n e  
de la R éd e m p tio n ,  rue  C h au c h a t  à Paris.

M ais p asse r  de sa paro isse  ru ra le  à u n  au d ito ire  a r is to 
c ra tiq u e  a m a te u r  d 'é loquence  g ra n d ilo q u e n te  com m e c 'é ta it 
l 'h a b i tu d e  en  ce m ilieu  de siècle, fu t p o u r  E ugène  Berger une  
ango isse  lors de la p ré p a ra t io n  d u  se rm o n  dom in ica l ,  ju sq u 'à  
ce qu 'i l  se rés igne  à p en se r  qu 'il y a tou jou rs  t ro p  de  p ré d ic a 
teu rs  em p h a t iq u e s  p o u r  f la tter  les riches, e t  qu 'il  deva it  
re s te r  fidè le  à sa ligne de pensée , l 'exposer  s im p le m e n t  aux 
fidè les , co n so lan t les m a lh eu reu x ,  en se ig n an t  la jeunesse , 
so u te n a n t  chacun  dans  sa vie. Il eu t alors u n e  in fluence  
én o rm e  su r  so n  ép o q u e  ; tous ceux qui l 'a p p ro c h è re n t  su b i
re n t  so n  ascen d an t  et lui v o u è re n t  le p lu s  p ro fo n d  respect.

Les Berger s 'in s ta llè ren t à Paris  d an s  le q u a r t ie r  de 
l 'O d é o n  : les enfan ts  av a ien t  a insi le ja rd in  d u  L u x e m b o u rg  
à le u r  po r te .  Et dès qu 'ils  le p u re n t ,  les p a re n ts  ch e rch è ren t  
u n  lieu  de v il lég ia tu re  p o u r  l'été dans  u n  v illage  qu i p e rm e tte  
au  p è re  d 'a s su re r  son  service sans  in te r ru p t io n ,  p u isq u e  les 
congés n 'ex is ta ien t  pas à cette époque. C 'est a insi qu 'ils  
v in re n t  à Sceaux : ils lo u è re n t  la m a iso n  d u  37 ru e  des 
Im b erg ères ,  pu is  la m a iso n  Degas (1), ru e  des Ecoles. Parfo is  
ils v e n a ie n t  à p ie d  de Paris  : deux  o u  tro is  h e u re s  de p ro m e 
n a d e  ne le u r  fa isa ien t pas peu r .  Mais la ligne de Sceaux 
s u r to u t  d e v a it  a ssu re r  les tra jets  d u  p è re  p o u r  P aris ,  pu is  
ceux des en fan ts  lo rsqu 'i ls  fu re n t  é tud ian ts .
(1) - L 'a c tu e lle  A n im a th è q u e  M .J.C .



E ugène  Berger c o n tin u a  de d iriger  l 'éd u c a tio n  de ses 
c inq  fils, m ais  lo rsq u e  ses fonctions de p lus  en  p lu s  ab so rb an 
tes l 'o b lig è ren t à en g ag e r  u n  p récep teu r ,  d u  m oins  le choisit- 
il b ien  : "M onsieur  Boileau" fu t  u n  excellent p éd ag o g u e .  Tous 
les c inq  n 'e n trè re n t  au  lycée Saint-Louis q u 'e n  seconde, et 
p o u r  y accom plir  de b r i l lan tes  é tudes . Les trois  filles qui 
n a q u ire n t  en su ite ,  Lydie , M arie  et M arthe  fu re n t  éga lem en t 
in s tru i te s  to ta le m e n t  à la m aison , m ais  avec cer ta inem en t 
p lu s  d 'a t te n t io n  que la p lu p a r t  des dem oiselles  de cette 
époque .

Les c inq  frères Berger, Sam uel, Paul, P h ilippe, T héodore  
et Elie, fu re n t  tous  des h o m m e s  ém inen ts , au  p o in t  que le 
d ic tio n n a ire  L arousse  leu r  a t tr ib u e  u n e  ru b r iq u e  g roupée  : 
"Berger, fam ille  d'érudits et de savants, nés à Beaucourt". A 
lire leu rs  notices n éc ro lo g iq u es ,  on est f ra p p é  par  la s im ili
tu d e  de leu rs  p ersonna li tés .  Certes, ce son t des d iscours  p a r  
essence m êm e élog ieux , m ais  à voir ce qu 'ils  o n t  réalisé dans  
leu r  vie d 'h o m m e , et le so u v en ir  qu 'ils  on t laissé, n o n  seu le 
m en t d an s  la fam ille  et p a rm i leu rs  élèves, m ais  auss i dans  la 
société d u  d é b u t  de ce siècle, il do it q u a n d  m êm e y avoir d u  
v ra i  d an s  ces a llocutions.

Tous les c inq  son t dits  avo ir  été des trav a illeu rs  in fa ti
gables, d 'u n e  irré p ro c h a b le  h o n n ê te té  in te llec tuelle  dans  
leurs  tra v a u x ,  y a p p o r ta n t  u n e  m inu tie ,  une  exac titude , u n e  
p réc is ion  reco n n u es  et app réc iées  p a r  leu rs  p a irs  ; des é ru 
dits  s 'e ffaçan t d e v a n t  la va ine  gloire de la célébrité  p o u r  ne 
p o u rsu iv re  q u 'u n  seul b u t  : la science, le b ien  public . Chez 
tous  les c inq  o n  r e t ro u v e  u n  g o û t  et des dons p o u r  l 'en se ig n e
m ent, l 'a r t  d 'éve ille r  l 'in te ll igence  et l 'en th o u s iasm e  de leurs  
é tu d ian ts .  Tous les c inq  o n t  suscité  des am itiés p ro fo n d es  
p a rm i leu rs  m aîtres ,  leu rs  collègues, leurs  adm in is trés .  Et 
tous  é ta ien t  à l 'a ise d an s  to u s  les m ilieux, aussi accessibles 
p o u r  les h u m b les  o u  les défavorisés  que p o u r  les nan tis ,  aussi 
b ien  d an s  leu r  église que d an s  leur p rofession , m o n tra n t  u n e  
b on té  n a t iv e  d an s  to u te  re la t io n  hum aine . C 'est p o u rq u o i  le 
d îner  a n n u e l  avec les com m erçan ts  de Sceaux d ev a it  leu r  
a p p o r te r  de la joie. Ils n 'a v a ie n t  hérité  aucune  fo r tu n e  fam i
liale, to u t  ce qu 'ils  ava ien t,  ils le ten a ien t d ’eux m êm es, de 
p a r  leu rs  qua lités  innées  et leu r  éducation .

Les frères  Berger é ta ien t lo in  d 'ê tre  austè res , o n  les vo it  
m êm e parfo is  assez  fa rceu rs  et bons v ivan ts .  Ils é ta ien t 
to u jo u rs  très  é légan ts  e t  d is tingués . Dans le cadre  de leu r  
activ ité  p ro fess ionne lle ,  ils v o y ag èren t b eau co u p  et e u ren t  
de n o m b re u ses  am itiés  à l ’é tranger.

Ils e u re n t  à v iv re  la t rag éd ie  de la guerre  de 1870 et de 
la C o m m u n e  : âgés alors  de v in g t  à v in g t  sep t ans, ils fu re n t
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m is en  contact avec les p lus  horrib les charniers. Seul Théodore  
fu t  co m b a ttan t,  d é fe n d a n t  S trasbourg  assiégé, o ù  il re ç u t  la 
Lég ion  d 'H o n n e u r  p o u r  sa b rav o u re .  P au l,  ch iru rg ien ,  fu t  
affecté au  Service de Santé où  il p u t  assis ter, n o n  se u le m e n t 
aux  désastres  m ilita ires , m ais  s u r to u t  à l ’h o r re u r  des in fec
tions  qui tu a ie n t  les b lessés quelle  que soit l ’h ab ile té  d u  
ch iru rg ien . Sam uel et P h il ippe , en  ta n t  que théo log iens ,  et 
Elie qu i avait  une  m au v a ise  v u e , fu ren t  in f irm iers ,  et ce 
n ’é ta it  pas  les postes  les p lu s  p ro tégés, d ’a u ta n t  qu 'ils  d e m a n 
d a ie n t  à ê tre affectés aux salles de m o u ran ts .

Tous les c inq  fu ren t  des chré tiens  p ra t iq u a n ts ,  a llan t au  
cu lte  le d im anche , engagés  dans  les instances  d ir ig ea n te s  de 
l’église de la confession  d ’A ugsbourg . Tous les c inq  re s tè re n t  
é t ro item en t  liés d u ra n t  leu r  vie et fu re n t  u n  a p p u i  in é b ra n 
lab le  p o u r  leu rs  soeurs, p u isq u e  leurs  p a ren ts  d is p a ru re n t  
assez tô t .M alh eu reu sem en t,  les quatre  aînés m o u ru re n t  trop  
jeunes , assez b ru sq u e m e n t ,  en  p le in  travail  ; e t le c in q u ièm e  
d u t  ren o n cer  à p ré s id e r  l ’A cadém ie  à 68 ans, en  ra iso n  de sa 
san té  défaillan te .

P u isque  cette fra tr ie  a tan t  m a rq u é  son  ép o q u e , n o u s  
p o u v o n s  a p p o r te r  p lu s  de p récisions su r  ch acu n  d ’eux.

Sam uel Berger (1843-1900), licencié ès le t tres  à 21 ans, 
é tu d ia  la théologie  à S tra sb o u rg  et T ub ingen , com m e ses 
ancê tres ,  et te rm ina  ses é tu d es  p a r  u n  trav a il  su r  les E critu res  
Saintes et leurs  origines. Consacré p a s te u r  en  1868, il créa 
u n e  paro isse  lu th é r ien n e  dans  le Vllè. a r ro n d is se m e n t ,  fa i
san t  cons tru ire  l 'église Saint-Jean rue  de G renelle  su r  u n  
te r ra in  d onné  p a r  u n  paro iss ien , et il re s ta  a ttaché  à so n  
m in is tè re  p as to ra l  ju sq u 'à  sa m ort,  quelles  q u ’a ien t é té  ses 
im p o r ta n te s  fonctions d ’en se ignem en t e t de recherches  qui 
f iren t  sa ren o m m ée  p a r  a illeurs. Toujours  serv iab le , d ’u n  
d év o u e m e n t  sans bornes ,  a s su ra n t  les p réd ica t io n s ,  les v is i
tes, la su rve illance  des écoles, il a laissé le so u v e n ir  d ’u n  
g ra n d  et b o n  pas teu r .

Par a illeurs  il p a r t ic ip a  à la c réa tion  de la Facu lté  Libre 
de  Théologie  de  Paris, qu i rem p laça it  celle de S tra sb o u rg  
occupée. Il en  fu t le secré ta ire , il créa de to u te s  p ièces la 
b ib lio th èq u e , e t  il y ense igna  l ’h is to ire  ecclésiastique.

Enfin, p o u rsu iv a n t  ses p rem iè res  é tu d e s ,  la recherche  à 
laque lle  il consacra  to u te  sa vie, en  p lu s  des ac tiv ités  que 
n o u s  avons déjà citées, fu t  l ’h is to ire  de la Bible, de so n  texte , 
de ses vers ions , de ses tra d u c tio n s ,  d u ra n t  le M oy en  A ge e t 
l’é p o q u e  de la Réform e. Il ob tin t  le d o c to ra t  su r  l ’H is to ire  de 
la V ulgate . Il u ti l isa  to u s  ses congés d ’été à p a rc o u r ir  les 
g ra n d e s  b ib lio thèques  eu ro p éen n es  p o u r  é tu d ie r  p e r so n n e l
lem en t les m an u sc rits ,  les f ragm en ts ,  les d o cu m en ts  d isp e r-
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sés. Ce qui est p a r t ic u liè re m e n t rem arq u ab le ,  c 'est que cette 
recherche fu t  tou jours  faite d an s  u n  clim at de confra tern ité  
qui d ép assa i t  les d ifférences re lig ieuses , p u isq u 'o n  d it  m êm e 
q u 'u n e  belle am itié  le liait au  p ap e  !

Sam uel Berger, m alg ré  ces m u ltip les  ra isons  d ’a ttire r  
l ’ad m ira tio n ,  fu t u n  h o m m e m odeste ,  u n  é ru d i t  conscien
cieux, ennem i des po lém iques .  La m ort  v in t  trop  tô t p o u r  
qu 'il en trâ t  à l 'A cadém ie , m ais  il fu t  docteur honoris causa  
de C am bridge , Leipzig, D ublin , et h onoré  à M a d rid  et Boston. 
Sa fem m e l 'ac co m p a g n a  d a n s  tous  ses v o y ag es ,  fa isan t 
é te rn e llem en t la conversa tion  avec les au to r ité s  qui deva ien t  
assis ter à la co m p u ls io n  des p réc ieux  m anuscrits  p a r  son 
m ari. Ils n 'e u re n t  pas la joie d 'av o ir  u n  enfant.

Paul Berger (1845-1908) fu t  p eu t-ê tre  le t ra v a i lleu r  le 
p lu s  acharné de la bande . Grâce à de ne ttes  capacités  sc ien
tifiques, il cho isit  d 'ê tre  m édec in .  Là, son  a rd e u r  au  trava il,  
son  in te lligence, son  im p é tu o s ité ,  v o n t  lui faire b rû le r  les 
é tapes  des é tu d e s  m édica les  : ex terne , in te rne ,  m éda ille  d 'or, 
p ro sec teu r  (1), agrégé, en f in  c h iru rg ien  des  h ô p ita u x  de 
P aris  en  1877, é lu  à l 'A cadém ie  de M édecine  en  1892.

D oué d 'u n e  agilité m an u e lle  p ro v e n a n t  p eu t-ê tre  d e  son  
g o û t p o u r  la tap isse rie  et la b ro d e r ie ,  il choisit d ’être  c h i ru r 
gien. Mais à cette époque , la p ra t iq u e  ch iru rg ica le  é ta it  si 
m eu r tr iè re  que l ’o n  p o u v a it  d ire  p la isam m en t que la m o r ta 
lité e û t  d im in u é  si l 'on  avait  s u p p r im é  tous  les ch iru rg iens .  
La m o in d re  in te rv e n tio n  o u v ra i t  la po r te  à une  kyrie lle  
d 'in fections  im parab les . C 'est alors que le ch iru rg ien  écos
sais Lister, su iv a n t  les idées de  P as teu r ,  in s tau ra  u n e  école 
d ’an tiseps ie  qui, lo rsqu 'e lle  fu t com prise  et acceptée, t r a n s 
fo rm a l 'exercice de la ch iru rg ie .  Berger avec d 'a u tre s  y a d 
h éra  ra p id e m e n t  et fu t tou jou rs  très stric t avec to u t  son  
service sur ce chap itre , et avec succès.

Il fu t d 'u n e  s tu p éf ian te  activ ité , se lev an t  à 4 h eu res  le 
m a tin  p o u r  faire ses t ra v au x  de lec tu re , tra d u c tio n ,  ré d a c t io n  
de publica tions. Il a rr iva it  à l 'h ô p ita l  te rr ib lem en t tô t  p o u r  
ses in ternes, p a s sa n t  u n e  visite  m inu tieuse , sévère, p é d a g o 
gique. Il m é d ita i t  ses in te rv e n tio n s  avec u n  so in  réfléchi, et 
o p é ra i t  d ’u n e  m a in  sûre , re s ta n t  très a tten tif  au  m ora l de  ses 
opérés. Ses tra v au x  sc ientif iques fu ren t  im p o rtan ts ,  en  cette 
pér io d e  de g ra n d e  m u ta t io n  p o u r  la ch irurg ie .

A u g ra n d  é to n n e m e n t de ses pa irs ,  cet e sp rit  sc ien tif i
que, confron té  à ta n t  de d ram es  h u m ain s ,  ne p e rd i t  pas  la foi. 
Il d e m e u ra  tou jou rs  u n  fidèle a p p u i  p o u r  ses soeurs  e t  ses 
neveux . Sa paro le  u n  p e u  âpre , sa dém arche  ra ide , ses lèvres  
m inces, son  oeil i ron ique  exclua ien t tou te  fam ilia r ité ,  m ais

(1) M é d e c in  q u i a s s is te  le  p ro fe s se u r  lo rs  d e  la  p ré p a ra tio n  de  d is s e c tio n s  e t c o lla b o re  à 
l 'in s tru c t io n  d es  é tu d ia n ts  en m é d e c in e  en  ce  q u i co n ce rn e  a n a  om ie



to u t  cela cachait m al u n e  infinie bon té , s u r to u t  lo rsq u e  son 
rire  d é te n d a i t  son v isage  et i l lu m in a it  ses yeux.

Pau l Berger, épu isé  
p a r  cette vie de lab eu r  
frénétique, ne sachant pas 
p re n d re  de re p o s ,  to u 
jours  esclave de ses n o m 
b r e u x  d e v o i r s ,  f in i t  
com m e il le d és ira i t  p eu t-  
ê tre : en  o p é ra n t  d an s  son 
s e r v ic e  d e  l 'h ô p i t a l  
N e c k e r ,  il to m b a  f o u 
droyé et m o u ru t  quelques 
jours  après.

P h ilip p e  Berger (1846-1912), se d es tin a i t  d 'a b o rd  au 
m in is tè re  pas to ra l.  M ais, bachelie r  tro p  jeune, il com m ença  
p a r  é tu d ie r  en  Sorbonne la p h ilo so p h ie ,  les lan g u es  an c ien 
n e s  et la ph ilo log ie , ce qui, c u r ieu sem en t fu t  rée llem en t 
l 'é tu d e  de to u te  sa vie. En effet, é tu d ia n t  en  théo log ie  à 
S trasb o u rg , il su iva it  avec une énerg ie  sc ru p u le u se  ses é tu 
des , n 'a d m e t ta n t  n i de ra te r  u n  cours, n i de ne  p as  être 
to ta le m e n t p rê t  avan t u n  exam en.

M ais la n u it ,  il s 'a d o n n a i t  aux  é tu d es  des lan g u es  a n 
ciennes , s u r to u t  l 'héb reu . Ses cond isc ip les  n o ta ie n t  déjà sa 
force de  vo lon té ,  son  am bition , sa persév éran ce  in fa tigab le , 
sa m aîtr ise  de soi, to u t  e n  ap p réc ian t son  caractère  joyeux, 
fa rceu r ,  et sa générosité  de  coeur.

La g u e rre  de 1870 lu i  fe rm a n t la faculté  de S trasbourg , 
il p ré se n ta  sa thèse  de théo log ie  à M o n tauban . M ais il a b a n 
d o n n a  l 'idée de consacrer sa vie  au  m in is tè re  p a s to ra l  : sans 
d u  to u t  ab a n d o n n e r  sa foi, il ava it  la p a s s io n  de la science 
p u re ,  dégagée  de la théologie . Il su iv a i t  les cours  de Renan  
au  Collège de France, e t  l 'ém in en t  p ro fesseu r  e u t  v ite  fait 
d 'a p p ré c ie r  ce jeune é ru d it .  En 1873, P h il ip p e  Berger fu t  
n o m m é  bib lio théca ire  de PInstitut, associé à la C o m m iss io n  
d u  "C orpus sém itique", e t  il d e v in t  p e u  à p e u  le co l lab o ra teu r  
de R enan  p o u r  tou te  la p a r t ie  p h én ic ien n e  d u  corpus. R enan  
l 'a p p ré c ia i t  n o n  seu le m e n t p o u r  son  trava il  s c ru p u leu x ,  m i
n u t ie u x ,  allié à une forte  in te lligence  et une  é ru d i t io n  cons i
d é rab le ,  m ais  aussi p o u r  so n  g o û t  des syn thèses ,  de la g én é 
ra lisa tio n , qu i le m ena  a u ta n t  aux  tra v au x  sc ien tif iques  les 
p lu s  élevés q u 'a u  jo u rn a lism e  et à la vu lg a r isa tio n .

, s /s ' / t/s : , A 'û /«
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C 'est  lu i d o n c  qu i déch iffra  to u tes  les in sc r ip tio n s  
p u n iq u e s  au  fu r  e t à m esu re  de leur découverte  en  Tunisie.
Il p ub lia  une  histo ire  de l ’Ecriture, su ite  de son  trav a il  p o u r  
l 'exposit ion  un iv e rse lle  de 1889. En 1892, à la m o rt  de Renan, 
P h il ip p e  Berger lu i succéda  : il en tra  à l'Institut, fu t  n o m m é 
professeur au C o llège  de France, e t il fu t  ju squ 'à  sa m o r t  le 
spécialiste  de la c iv ilisa tion  car thag ino ise  et de l’a rchéologie  
p u n ique .

Enfin, il en tra  en  p o li t iq u e  : il rep ré sen ta  le p ay s  de sa 
belle-fam ille , p rès  de Belf ort, en  ta n t  que C onseiller  général 
en  1895, p u is  com m e sénateur en 1904. Il avait des conv ic
tions rép u b lica in es  ferm es, m ais sa m o d éra t io n  n a tu re l le ,  
son libéra lism e, son  e sp ri t  de justice, son  p a tr io t ism e  fai
sa ien t que l ’on  éco u ta i t  ses conseils de sagesse et qu 'il  n 'e u t  
pas  p lu s  d 'e n n em is  e n  p o li t iq u e  que d an s  les m ilieux  in te l 
lectuels.

Il m o u ru t  en  p e u  de jours  en  1912, en  p le in  trava il  
p u isq u 'i l  ne  nég ligea  jam ais  aucune  b ranche  de son  activité.
Il av a it  réalisé les h a u te s  asp ira tions  de sa jeunesse  avec 
d ro itu re ,  h o n n ê te té  et f idé lité , sans jam ais  ren ier  ses idées 
relig ieuses. Il la issa it  c inq  enfan ts, d o n t  u n  fils chartis te  qui 
fu t tu é  en  1917.

Théodore Berger (1848-1900) fu t
u n  f inancier  ém in en t  : d é b u ta n t  dans 
la vie active com m e secréta ire  général 
de la Société de p ro te c t io n  des Alsa- 
c iens-Lorra ins, il y fit p re u v e  d 'in te l 
ligence, d 'ac tiv ité  et de dévo u em en t.
Il en tra  ensu ite  com m e secrétaire  gé
néra l de la b anque Ottom ane, il en  
d ev in t  administrateur, et il dép loya  
dans ses fonctions  u n e  hab ile té  très 
efficace d an s  les p é r io d es  troub lées  
que les m archés financiers  traversa ien t 
alors. Il fu t am ené à p re n d re  une p a r t  
très active dans  la réo rg an isa t io n  fi
n anc iè re  et a d m in is tra t iv e  de l 'E m 
pire  O tto m an , O Ù  il se re n d i t  très S O U -  P o r tra it  d e  T h é o d o re  B erg er 
Vent. C o ll. p a r t .

P ar ailleurs , il co n tr ibua  à la fo n d a tio n  
d u  n o u v e a u  Com ptoir d'Escompte de Paris, d o n t  il é ta it  
d ev e n u  le v ice -p rés id en t,  titre  justifié  au ta n t  p a r  sa ra re  
expérience  des affaires  que p a r  sa parfa ite  loyauté . Le s o u v e 
n ir  qu 'il laissa d an s  les m ilieux  d 'a ffa ires  est celui d 'u n  g ra n d  
f inancier certes, m ais  aussi d 'u n  h o m m e délicat, o b ligean t,  
p le in  de tact, d 'u n  com m erce agréable.
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Le m o u lin  d e  G if. - C oll. p a r t .

En dehors  d u  P etit  C h a tea u  qu 'il loua it  avec P au l p o u r  
Lydie et tous  ses frères e t soeurs , T héodore  p o s sé d a i t  le 
M ou lin  de Gif, p ro p rié té  qu 'il  rése rv a it  p lu tô t  p o u r  ses 
re la tions  personne lles  et p ro fess ionne lles ,  m ais  où  la fam ille 
fit aussi des séjours ; l ’on  se re n d a i t  f ré q u e m m e n t  v isite  en 
v o i tu re  à cheval, de Sceaux à Gif. Ce m o u lin  fu t  p a r  la su ite  
la p ro p r ié té  d u  duc  de W indsor.

T héodore  Berger m o u ru t  b ru ta le m e n t,  à c in q u an te  deux  
ans, se lon  to u te  v ra isem blance  d 'u n  in farc tus , le p re m ie r  des 
c inq  frères  à d isp a ra ître ,  m ais  ils o n t  tous  g rav i si v ite  les 
échelons de leur p rofession , que l 'on  a p re sq u e  l 'im p ress io n  
qu 'ils  s 'é ta ien t  usés p lus  ra p id e m e n t  que les au tres .

Elie Berger (1850-1925) choisit d 'ê tre  archiviste : il
en tra  à l 'école des C hartes , et fu t  ensu ite  envoyé  à l ’école 
française  d 'A rchéo log ie  de Rom e où il d e m eu ra  qu a tre  an 
nées. D 'em blée, il se consacra  à ce qui allait d ev en ir  sa g ran d e  
é tu d e  : l 'ép o q u e  de Saint-Louis. En effet, lu i le p ro te s ta n t  
no to ire ,  fu t  accepté p a r  le V atican  p o u r  le lab eu r  im m en se  de 
d ép o u il le r  la co rresp o n d an ce  d 'in n o c e n t  IV, ce qu i le m e tta it  
à m êm e d 'é tu d ie r  les ra p p o r ts  com plexes de la p a p a u té  et des 
ro y au m es  d ’Europe  au  XHIème. Il fit p reu v e  p e n d a n t  ces 
recherches  de ta n t  d 'a rd e u r  au  travail,  d ’in te lligence , de 
courage , q u 'o n  lu i ava it  m êm e confié la clé de la b ib lio th èq u e  
p o u r  qu 'il  p u isse  y trava ille r  to u t  seul, en  d ehors  des h eu res  
d 'o u v e r tu re  où  il é ta it  si difficile d 'avo ir  la seule  table b ien  
éclairée, ce qui est p ré fé rab le  lo rsqu 'i l  s 'ag it  de déch iffrer  les 
v ieux  g rim o ires  !

Dès son  re to u r  à Paris , il fu t a ttaché aux Archives  
N ation a les  ; il y fu t  c o n s ta m m en t le "modèle" de ce que doit 
ê tre  u n  arch iv is te  : d évoué  p o u r  g u id e r  les recherches  d u  
pub lic , d év o u é  aux t ra v au x  m ono tones  d u  c lassem en t et 
d 'in v en ta ire ,  m ais ég a lem en t a ttaché à l 'é tu d e  des chartes  
d épo sées  aux A rch ives  ; il fu t  b ien  sû r  chargé  de  celles de la 
f in  d u  règne  de Saint Louis, et il su t  tracer u n  tab leau  
p a s s io n n a n t  de ce règne. Sa thèse  de d o c to ra t  fu t  consacrée  à 
Blanche de Castille, m ère  de Saint Louis e t  rég en te  d u  
royaum e.
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N o m m é  professeur à l'école  des Chartes, il d u t  qu itte r  
les A rch ives  N ationa les  en  1897. P o sséd an t  le g o û t  et le d o n  
de l 'en se ig n em en t,  il savait  en th o u siasm er  ses élèves en 
re n d a n t  ag réab le , a t t ra y an te  m êm e, l 'é tu d e  des textes an 
ciens, to u t  en  leu r  in c u lq u a n t  la nécessité  de l 'exac titude  et 
de la précision .

En 1905, il fu t  é lu  m embre de l'Institut, alors qu 'i l  y 
co llabora it  d ep u is  v ing t-c inq  ans p o u r  la p u b lica t io n  des 
h is to r ien s  de France. En 1911, il fu t é lu  conservateur du 
Château de C hantilly . C 'est là qu 'i l  eu t  à dé fen d re  le d o 
m aine  con tre  les a rm ées  a llem an d es  : le 3 sep tem b re  1914, 
une  t ro u p e  a rriva  et exigea le lo g em en t et la n o u rr i tu re ,  
p ré te n d a n t  m êm e que les chevaux  m o n ten t  p a r  le g ran d  
escalier et so ien t logés d an s  le château . Elie Berger, qui 
p a r la i t  b ie n  la lan g u e  a llem ande , o rgan isa  l ’occupa tion , et 
réag it  avec sang  fro id , ferm eté, d ign ité , s 'o p p o sa n t  à ce qui 
é ta it  in ad m iss ib le ,  fo u rn is sa n t  ce qui é ta it  nécessaire . Il n 'y  
eu t  a u c u n  d ég â t  au  château . Cette  incu rs ion  a llem an d e  se 
te rm in a  p a r  leu r  re tra ite  dès le le n d e m a in  ; la ba ta ille  de la 
M arne  com m ençait.

Ses d ern iè res  années  fu re n t  m a lh e u re u se m e n t  a sso m 
bries  p a r  u n e  san té  de p lu s  en  p lu s  défa illan te . M ais son 
so u v en ir  d 'h o m m e  aim able, avenan t,  tou jou rs  en  tra in , sa 
b o n h o m m ie  alsacienne, sa d ro itu re  d 'h o m m e de science, son 
d o n  de l 'e n se ig n e m e n t on t m a rq u é  une  g én éra t io n  de  jeunes  
chercheurs .

Des tro is  soeu rs  Berger, n o u s  avons déjà b e a u c o u p  parlé  
de l 'a înée  Lydie (1853-1924). Elle h ab ita  to u jo u rs  dans  le 
m êm e im m eu b le  que  ses frères, ru e  d u  Bac d 'a b o rd ,  pu is  rue  
de B ourgogne , où  chacun  ava it  son  ap p a r tem en t .  A près  la 
m o rt  de P au l,  elle hab ita  q ua i d 'O rléans ,  d an s  l'Ile Saint 
Louis o ù  h a b i ta ie n t  déjà P h il ip p e , Elie et p lus  ta rd  sa soeur 
M arth e  D ieterlen . Lydie  sem bla it  h e u re u se  de la vie dorée  et 
choyée que  ses frères  lui assu ra ien t.  Si elle ne s 'es t pas 
m ariée , ce n 'e s t  pas  fau te  de p ré te n d a n ts  e t d 'a il leu rs ,  u n e  vie 
d 'é p o u se  et de m ère  ne lui a u ra i t  pas a p p o r té  a u ta n t  d 'a d u 
la t io n  que celle d o n t  elle bénéficia  toujours.

Ju sq u 'à  sa m o rt ,  elle g a rd a  la m êm e p restance , le m êm e 
a sce n d a n t  su r  sa fam ille ; elle fa isait v iv re  le P e ti t  C hâ teau , 
y a s su ra n t  une  très  généreuse  hosp ita li té ,  a ide  cons tan te  
p o u r  ses soeurs  e t ses n eveux , a ide m atérie lle  p eu t-ê tre  
p u isq u e  ses frères l 'av a ien t con fo rtab lem en t do tée , lu i  a s su 
ra n t  u n e  a isance  financière , certes am oindrie  ap rès  la guerre  
de 1914 ; a ide  m o ra le  sans a u cu n  dou te , p u isq u e  ch acu n  des
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n ev eu x  o u  nièces allait lu i pa r le r  lo rsq u  il y av a it  une déc i
s ion  à p re n d re ,  et ses conseils é ta ien t de b o n  sens, quo ique  
d én u és  d 'in d u lg en ce  lo rsque  l 'é th iq u e  fam ilia le  é ta it  par 
tro p  oubliée.

Marie Berger (1858-1915) ép o u sa  son  cous in  E d m o n d  
B erger-L evrau lt,  e t v écu t à N ancy  o ù  1 Im p rim er ie  s é ta it 
rep liée  ap rès  la p e r te  de l’Alsace. Elle ne re v in t  à Paris  q u ’à 
la g u e rre ,  lo g ean t Q uai aux F leurs p o u r  être p roche  de sa 
fam ille. Elle s 'é te ign it  là en  1915, ay an t  p e rd u  son  m ari, 
q u a tre  de  ses frères, d eu x  de ses en fan ts ,  m inée  p a r  le souci 
p o u r  so n  fils T héodore  B erger-L evrau lt  qui, fan tass in ,  faisait 
une  g u e rre  é p o u v an tab le  et dev a it  d isp a ra î tre  p e u  de m ois 
après. Elle n o u s  laisse le so u v en ir  d 'u n e  fem m e co u rageuse ,  
qui fa isa it  face aux  d iff icu ltés  avec gen tillesse  et gaieté, et 
s u r to u t  u n e  g ran d e  bonté .

Marthe Berger (1864-1936) avait  six ans 
lo rsque , p e n d a n t  la g u e rre  de 1870, son père  
eu t  une  a t taq u e , dix ans à sa m o rt ,  d ix -hu it  
ans à la m o r t  de sa m ère . Elle fu t  d o n c  p lu tô t  
élevée p a r  ses frères e t sa soeur. Elle épousa  
P h il ip p e  D ieterlen , D octeur  en  d ro it ,  a d m i
n is t ra te u r  de sociétés, issu  d 'u n e  fam ille  a lsa
cienne très  p roche  com m e m enta lité .  Elle é ta ù  
très m usic ienne , et av a it  u n  sa lon  fréquen té  
par  les m usic iens  de l 'ép o q u e ,  des oeuvres  de 
F auré  lu i  on t été dédiées.

Et vo ilà  : la b a n d e  d 'e n fan ts  qu i joua ien t 
dans  le g ra n d  parc  de Sceaux é ta ie n t  les q u a 
tre  de P h il ip p e  Berger, les d eu x  d 'E lie  ; les six 
de M arie  et les qu a tre  de  M arthe , auxque ls  se 
jo ignaient les cousins issus de germ ain, Friedel 
et S teinheil,  e t  les am is, q u e lq u es  uns  de 
Sceaux com m e M arg u erite  Leroy, qu i h ab ita i t  
le v ie i l  h ô t e l  p a r t i c u l i e r  d u  5 r u e  d es  
Im bergères ,  qui d e v in t  M ad am e D u g ard in .

M erci à Sceaux et aux scéens d 'a v o ir  accueilli  la fam ille  
Berger, e t d 'avo ir  laissé susb is te r  la ru e  d u  Docteur_Berger. 
P eu t-ê tre  m a in te n a n t  sau ron t- ils  u n  p e u  m ieux  de qu i il 
s 'agit. Les Berger ne v o u s  o u b lien t  pas, n o n  p lu s ,  et sont 
v en u s  v o u s  le red ire  p a r  m a p lum e.

C a th e r in e  P erno t

En 1922, su r  le s  m a rc h e s  d u  P e tit C h â te a u
C oll. p a r t .
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A  PROPOS DES QUATRE CHATEAUX DU PLESSIS ROBINSON

( *  SCEAUX (92)

A  la suite d 'une visite au Plessis-Robinson 
organisée pour les Amis de Sceaux par 
Micheline Henry, nous vous proposons un 
historique de ces quatre châteaux (l'un  
d ’eux , celui de Frédéric César de la Harpe a 
été démoli en 1954 ; le château de la "Soli
tude" n ’est plus qu'une ruine. Cette com
mune voisine de la nôtre, était, sous l A n 
cien Régime, un f ie f  de la Seigneurie de 
Sceaux.

I Le CHATEAU DU P l e s s i s , (aujourd'hui Hôtel de ville)

Le bâtim ent tel q u 'il nous apparait au jourd’hui

Au XVe. s ièc le , le  P lessis-R aoul prend le nom  de P less is -  
Piquet

A u d é b u t  d u  XVe. siècle, Jehan  P ique t,  écuyer  d u  roi 
Charles  VI, se igneu r  d u  v illage  auque l il d o n n e  son  n o m , fait 
éd ifie r  "une m a iso n  de plaisir" d o n t  il fait sa m a iso n  de 
cam pagne . T résorie r  G énéral des Finances, il est p ro té g é  par  
Isab eau  de Bavière, qu 'il reçoit en  g ran d e  p o m p e  en  1416.

La m aiso n  est alors en tou rée  de d o u v es  et ceinte d une  
h a u te  m ura ille .  Il n e  reste  p ra t iq u e m e n t  r ie n  de cette d e 
m eure .

Au XVIIe. s ièc le , Colbert, se igneur cju P lessis-P iquet.

Le 16 janvier  1682, C olbert achète la te rre  d u  Plessis- 
P iq u e t à Charles T evasseur et D am e E lizabe th  Basin, son

épouse.



En fait, C o lbert  n 'e s t  pas  in téressé  p a r  la d e m eu re  (1), m ais 
p a r  les eaux, et u n  an  p lu s  ta rd ,  il re v e n d  le c h â te a u  du  
P less is -P ique t et ses d é p e n d a n c e s  à Séb astien  François  
D elap lan ch e en  fa isan t tou tefo is  tran sfé re r  ses d ro its  sei
g n eu r iau x  sur u n e  au tre  m a iso n  lui a p p a r te n a n t  appe lée  
"Ferme de N o rm an d ie" .  Le ch â teau  sera  te n u  "à fief e t  h o m 
m age" à la Seigneurie  d u  P lessis-P iquet, sous le t i tre  de "Fief 
d u  Petit  P lessis-P iquet" . ( Inventa ire  ap rès  décès de  Colbert, 
cité p a r  A dvie lle , no te ,  p. 182).

C o lbert s 'engage  à faire cons tru ire  à l 'en trée  de cette 
ferm e deux  tou re lle s  couvertes  d 'a rd o ises  avec d eu x  g iro u e t
tes, m ais  il n 'a u ra  pas  le tem ps de réa liser  ce projet. De 
n o m b re u x  hec ta res  de p rés, de bois, de p â tu re ,  de sablières  
a insi que deux  é tangs  d o n t  le g ra n d  é tang  d u  Plessis lui 
é ta ien t ra ttachés . Ces eaux  on t p e rm is  à C olbert d 'a l im en te r  
les jeux d 'e au ,  bassins , cascades et rése rvo irs  am énagés  par  
Le N ô tre  d an s  le Parc  d u  C hâteau  de Sceaux (jointes aux eaux  
d u  Val d 'A u lnay ).

Les M on tesq u iou  d'Artagnan, 1699-1755

Le ch â teau  et ses d ép en d an ces  son t achetés en  1699, par  
P ierre  de M o n tesq u io u  d 'A rtag n an ,  qu i d e v ie n d ra  M aréchal 
de France en  1709 ; Il y m o u ru t  en  1725 et le d o m a in e  p assa  
à son  n ev eu  Pau l, p u is  à son  fils Louis.

■

«ssii»!!

M u r d e s  M o n te sq u io u ,

ru e  d e  M a lab ry
C oll. p a r t.

En 1755, il e s t  v e n d u  à Pierre G oblet.

C o n tra ire m e n t au  ch â teau  de Sceaux, le c h â teau  d u  
P less is-P iquet su rv i t  à l 'ép o q u e  rév o lu tio n n a ire .  A p rès  avoir 
a p p a r te n u  à Jérôm e Bignon, pu is  en  1827, à Jam es O d ie r ,  il 
es t enfin  acheté  p a r  le g ra n d  é d i teu r  p a r is ien  Louis Hachette  
en  1854.

Celui-ci sera  m em b re  d u  Conseil m u n ic ip a l  d u  Plessis- 
P ique t,  et m aire  de la v ille  de 1856 à 1857 (il dém iss io n n era ) .  
Il m e u r t  d an s  so n  c h â teau  en  1864.

La fam ille  H ach e tte  réside  au  ch â teau  ju squ ' à la m o r t  de 
M ad am e  G eorges H ache tte . Les d escen d an ts  en  fe ron t une 
m a iso n  de  re tra i te  p o u r  les em ployés  de la libra ir ie . Le Parc 
H ache tte  s 'é ten d  très  lo in  ju sq u 'à  l 'ac tue lle  ru e  de M alab ry  et 
su r  le p la te a u  ju sq u 'à  la rue  de "l 'E tang écou te  s'il p leu t"  
(nom  cocasse justif ié , d it-on , p a r  les caprices des  eaux  de 
ru isse llem ent) .

A cheté  en  1917 avec ses d ép en d an ces  p a r  l'Office Public  
/des H ab ita t io n s  à Bon M arché  de la Seine, le ch â teau  c o n n u t  
des affecta tions d iverses .

(1) - O n  n e  p e u t  p a s  a v a n c e r  le  n o m  d 'u n  a rc h ite c te , e t le  b â tim e n t  a é té  t ro p  re m a n ié  p o u r  
a v o ir  u n e  id é e  d e  l 'é ta t  p r im i t i f
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Loué à la Red C ross, il recueille  c inq  cents en fan ts  des 
quar tie rs  p au v re s  de  Paris. Il se r t  u n  tem p s  de p ré v en to r iu m . 
Le secré ta ire  de m airie  y a son  logem ent.

En 1931 il d ev ien t  H ô te l  de Ville. En 1934, l 'O PH LM  
donne  en  location  le parc , d it  tou jou rs  Parc H ache tte , p o u r  u n  
franc sym bo lique  a u  D é p a r te m e n t  de la Seine, location  t r a n s 
form ée en  1949 en bail em p h y th éo tiq u e .

D ev en u  le Parc  H en r i  Sellier (1) il a été d év o lu  d ep u is  au  
D ép a r tem en t  des H au ts  de Seine.

Le q u a r t ie r  se m odifie ,  les rues  se pe rcen t et désorm ais  
la M airie  d u  Plessis  est to ta le m e n t  in d é p e n d a n te  d u  Parc.

II Le C h a t e a u  DE C o l b e r t  (6 rue de Fontenay)

Ce beau bâtim ent classique, 
aujourd 'hu i encore, bien conservé

O n a l 'h a b i tu d e  de dés ig n e r  p a r  C h â tea u  C o lbert  la belle 
d em eu re  située à l 'ang le  de l 'av en u e  d u  G énéral Leclerc et de 
la rue  de F on tenay , cons tru ite  au  XVIIe. siècle.

En fait, sa co n s tru c t io n  ne do it  r ie n  à Colbert. Elle est 
liée à la fam ille  Po tier  de G esvres  qui possède  la se ig n eu rie  
d u  P less is-P ique t ju sq u 'e n  1663 et celle de Sceaux ju sq u 'e n  
1670. N o n  se u le m e n t C o lbert  ne l'a p as  cons tru it ,  m ais  il ne 
l 'hab ita  v ra ise m b la b le m e n t pas.

O n  tro u v e  que lquefo is  l ’ap p e lla t io n  de "Petit C hâteau"  
et m êm e celle de "C hâteau  d u  P lessis-P iquet"  d an s  l ’acte de 
mise en  v en te  de 1923 ce qu i p e u t  p rê te r  à con fusion  m êm e si 
cette d e rn iè re  a p p e l la t io n  est justifiée  p u isq u e  le C h â tea u  
d ev en u  M airie  n ’é ta it  q u e  celui d u  Petit-P lessis-P iquet.  La 
d em eu re  reste  la p ro p r ié té  des se igneu rs  d u  fief.

(1) - du nom du Maire de Suresnes, promoteur des "Cités-Jardins"
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D ifféren ts  p ro p rié ta ire s  s'y succèdent. Le D o m ain e  qui 
com pta it  15ha ap p ar tien t  au  XIXe. siècle aux frères Lenepveu-  
Boussaroque de Lafont et à leu r  soeur Madame Lef ebvre de 
V ié v i l le  qu i le m e tten t  en  ven te  en  1888.

Il es t  acheté p a r  u n  g ro u p e  de  riches 
b an q u ie rs  israëlites qui en  fon t u n e  
fo n d a t io n  p o u r  aider les jeunes  d 'o r i 
gine ju ive  en  difficulté. Cette  "Société  
de refuge du Plessis-Piquet" d e v e 
n u e  "S ocié té  de refuge et patronage  
de jeu n es  gens" p rocède  à de m u l t i 
p les rép a ra t io n s ,  am énage  d o rto irs  et 
salles de classe et com plè te  les m u rs  
de clôture . Le dom aine  co m p o rta it  des 
é tab les , une  laiterie, des rem ises , des 
granges, une o rangerie  (bâ tim en t avec 
o u v e r tu re s  en  p le in  cin tre au jo u rd 'h u i  
14 ru e  de Fontenay) d an s  laque lle  on  
in s ta lle  u n  atelier de m e n u ise r ie  et 
u n e  fo rg e  p o u r  les  t r a v a u x  de 
ch a rro n n ag e , et d 'écuries  avec leu r  
toit d 'a rdo ises  et de tuiles (au jou rd 'hu i 
23-25 ru e  de Fontenay).

L 'A n c ie n n e  O ra n g e r ie  
C o ll. A m is d e  S ceau x

Le D om aine  co m p re n d  en  o u tre  u n  ensem ble  de p ra ir ies  
et de bo is, te r ra in  d ’ap p lica tio n  to u t  tro u v é  p o u r  les d isc ip li
nes de ja rd in a g e  qui p o u v a ie n t  s 'exercer au  se in  d 'u n e  école
d 'h o r t icu l tu re .

A vec l ’é tu d e  de la m u s iq u e ,  de la g y m n astiq u e , avec des 
exercices m ilita ires , le Refuge offrait une é d u c a t io n  et u n e  
fo rm a tio n  très com plètes.

Le p re m ie r  d irec teu r  e n  fu t le l ieu tenan t-co lone l Isaac 
qui s 'é ta i t  i l lu s tré  p e n d a n t  la  guerre  de 1870. L 'in a u g u ra t io n  
officielle de la fo n d a tio n  d o n t  il é ta it  si fier e u t  l ieu  le 3 m ai 
1891 et il d e v a it  m o u rir  en  octobre de cette m êm e année, 
p ré c é d a n t  d 'a il leu rs  son  é p o u se  de que lques  jours . Ils la is 
sa ien t u n  fils, Jules, qui d e v in t  pensionna ire  au  Lycée Lakanal. 
Il est l 'a u te u r ,  avec l 'h is to r ien  A lbert M alet, d u  célèbre m a 
n u e l  d 'h is to ire  co n n u  de to u s  les lycéens.

Après la Guerre de 1914

L'école d 'h o r t ic u l tu re  constituée  ne rep r i t  p a s  ses ac tiv i
tés ap rès  la gu e rre  de 1914-1918. La Société de R efuge et 
P a tro n a g e  p ro fess ionne l de jeunes  gens déc ida  de m e ttre  le 
d o m a in e  en  v en te ,  sous l 'ap p e lla t io n  de "Château du P lessisz
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P iq u e t" . C 'est M aître  Paul Cousin , no ta ire  à Paris  qui négocia  
la v en te  sous fo rm e de 396 lots le 3 ju in  1923.

Le D om aine  é ta it  to ta lem en t  in d é p e n d a n t  d u  châ teau  
d u  Plessis e t p a r  su ite  de la p ro p rié té  de Louis H achette .

Le lo t c o n te n a n t  le ch â teau  deva it  ê tre  acheté le 9 n o 
v em b re  1923 p a r  M onsieu r  et M adam e Benoit Bloch et M o n 
sieur G as ton  G eorges pu is  re v e n d u  à M onsieur et M ad am e 
D em u y ld e r  le 14 oc tobre  1925.

En 1939 il es t m is à la d isp o s i t io n  de l 'A rchevêché de 
Paris  qui y insta lle  u n  p resb y tè re  et o uv re  une école p a ro is 
siale. U n  p a tro n a g e  de garçons utilise l 'anc ienne grange  
appelée  "le Bûcher". U n  g ro u p e  de filles avec soeur Thérèse 
p ro fi te  de l 'O ran g e r ie  louée à M ad am e M artens.

En n o v e m b re  1954, il est re v e n d u  à la Société im m o b i
lière d u  Val de Grâce. Enfin en  n o vem bre  1978 c 'est la 
C o m m u n a u té  ca tho lique  de la Fon ta ine  liée au  Café C h ré tien  
de la ru e  de M alab ry  qu i en  d e v ien t  p ro p rié ta ire .  Elle e n tre 
p re n d  d 'im p o r ta n ts  trav au x  de res tau ra tion . A ctue llem ent 
elle ab rite  p o u r  de cou rts  séjours des personnes  en  difficulté.

Le c h â teau  a tou jou rs  le classicism e typ iq u e  d u  XVIIe. 
siècle de lignes sobres  et de d éco ra tio n  réd u ite  au  f ro n to n  de 
l 'é tage. Il ne  jo u i t  p lu s  que d 'u n  m od este  jard in .

III Le P e t i t  CHATEAU ( 3 Grande Rue , aujourd'hui rue du
Général Leclerc)

Le D o m a in e  de  F rédéric  C ésar  d e  la  H arp e ,  de 1799 à 1814

Face au  c h â te a u  Colbert, de  l 'au tre  côté de la ru e  de 
Fon tenay , ex ista it  u n e  très belle p ro p rié té ,  au  fo n d  d 'u n e  
vas te  p e lo u se  en to u ré e  d 'a rb res ,  d o n t  on  aperceva it  de la 
ro u te  le f ro n to n  grec percé d 'u n  oeil de boeuf. Là h a b ita  u n  
c itoyen  d 'o r ig in e  v a u d o ise  : F rédéric  César de la H a rp e  de 
1799 à 1814. Ses p a re n ts  et son  oncle, u n  p as teu r ,  lu i ava ien t 
d o n n é  u n  g o û t  trè s  v if  p o u r  la lec tu re  et l 'ava ien t in itié  très 
jeune  à la f ré q u e n ta t io n  de la cu ltu re  latine.

Elevé à l ' in s t i tu t io n  de H a ld en s te in ,  p lu s  ta rd  élève de 
S aussu re  à G enève, p ro m u  doc teu r  en dro it,  il d e v in t  grâce 
à la re c o m m a n d a t io n  de G rim m  et par  l ' in te rm éd ia ire  d u  
frère cade t d u  favo ri  de C atherine  II, Lanskoï, à P e te rsb o u rg  
le p ré c e p te u r  des  petits-fils  de cette dern iè re ,  les ducs  
A lexandre  et C o n s tan t in ,  h éri tie rs  d u  p lus  au to c ra te  des 
e m p ire s  ... au x q u e ls  il incu lqua  ses idées libérales.
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L orsq u 'A lex an d re  d ev in t  Tsar, il conserva  u n e  ten d re  
affection  p o u r  so n  p récep teu r .  F rédéric-C ésar de la H a rp e  
av a it  ép o u sé  la fille d 'u n  r iche n ég o c ian t  de P e te rsb o u rg , 
M adem oise lle  D oro thée  Bôthling. Ensem ble ils fo rm èren t  u n  
couple  assorti  et très com plém enta ire .

De Russie, il p o u ssa  les V audo is  à l ' in d ép en d an c e .  
P roscrit  p a r  les au to rités  berno ises  d u  pays  de V aud , il 
s 'in s ta lla  à P aris  et re jo ign it les dém ocra tes  h e lv é tiq u es  dans  
le C lub des H e lv é tiq u es  de P aris  où  il joua  u n  rô le  im p o r ta n t  
en  p o u ssa n t  à la créa tion  d 'u n e  C o n s ti tu tio n  U n ita ire  de la 
R épub lique  H e lv é tiq u e ,  et d 'u n  D irecto ire  d o n t  il fu t m e m 
bre  en  1798.

M ais le D irecto ire  su isse  c o n n u t  u n  so rt t ra g iq u e  et le 
pays  to u t  en tie r  v écu t u n e  p é r io d e  de guerre . Le D irecto ire  
h e lv é tiq u e  fu t  d éposé  ; c 'est a lors  que la H arp e ,  s e n ta n t  les 
év én em en ts  se p réc ip ite r ,  e u t  l 'idée  de se faire acheter  une 
p ro p rié té  au  P lessis, en  d eh o rs  de  son  h a b i ta t io n  p a r is ien n e  
r u e  d e  C o n d é ,  p o u r  s 'y  r e p l i e r  si b e s o i n  é t a i t .  
L o rsq u 'A lex an d re  en tra  en  v a in q u e u r  à P aris  ap rès  l ’échec de 
la C am p ag n e  de France, le 31 m ars  1814, il se re n d i t  chez son 
anc ien  p ré c e p te u r ,  à la g ra n d e  f ierté  de la H arpe .

U ne p la q u e  de cu iv re  conservée a u  M usée  d u  v ieux  
L au san n e  p o r te  l 'in sc r ip t io n  "Sur cette table, A lex an d re  1er 
e m p e re u r  de Russie , écriv it au  P less is-P iquet en  1814 ..." et 
p lu s ie u rs  dessins  à la p lu m e  de la  m ain  de la H arp e ,  au  Musée 
de Mon Repos à L a u san n e  té m o ig n e n t  de son  h ab ile té  à t r a 
d u ire  les dé ta ils  d u  paysage  et l ’am o u r  des a rb res  tels que 
C h a te a u b r ia n d  les ava it  lu i-m êm e célébrés dans  sa chère 
Vallée aux  L o u p s  à C hâtenay .

1 l ï ..

La M a iso n  d e  la  H a rp e  en  1804 24
D essin  e x é c u té  p a r  la  H a rp e  
M u sée  d e  M on  R ep o s à L au san n e  

C o ll. A m is d e  S ceaux



Des p ro fesseu rs  ém inen ts , bo tan is tes  ou  ag ronom es 
f ré q u e n ta ie n t  ce cercle d u  Plessis et C harles  de L asteyrie  qui 
d ev a it  v u lg a r ise r  la l i th o g rap h ie  inven tée  p a r  S ennefe lder se 
m êla it  au  m a th ém a tic ien  Louis F rançoeur,  à Jean-Baptiste  
Say ou  à V alen tin  H a ü y  a u to u r  d u  coup le  des de la H arpe .

P e n d a n t  la cam p ag n e  de 1815, le couple  re to u rn a  v iv re  
en  Suisse et fu t très a ttr is té  de savo ir  leur p ro p rié té  d u  Plessis 
dévas tée  v ra isem b lab lem en t p a r  les Cosaques. Fr. C. de la 
H a rp e  se fixa su r  les b o rd s  d u  lac Léman. Ses com patr io tes  
o u b liè re n t  l 'âp re té  avec laquelle  il les avait  com battu s  dans  
le p ay s  de V aud . O n  ne  v o u lu t  g a rd e r  de lu i que l 'im age  d u  
n ég o c ia teu r  qu i é ta it  in te rv e n u  en  faveu r de la Suisse au 
C ongrès  de Vienne.

La m a iso n  com porta it  à l 'ép o q u e  deux  étages avec une 
en trée  sous u n  péris ty le , dans  u n  style vo is in  de celui d u  
C h â tea u  des Im bergères  hab ité  à Sceaux p a r  M adem oise lle  
M ars. F rédéric -C ésar  et D oro thée en tre te n a ie n t  u n  so u v en ir  
é m u  de leu r  v ie  coulée au Plessis.

De la H a rp e  v e n d i t  sa m a iso n  en  1815 à u n  re s ta u ra te u r  
p a r is ien  q u i lu i-m êm e la r e v e n d i t  en  1817 au com te  de 
L anju inais  ... elle passa  de m ains  en  m ains  ju sq u 'à  H en ri  
Louis Bréton, associé de Louis H ache tte ,  à sa v eu v e  et à son  
g en d re ,  p u is  au  p e in tre  Z urlo  avan t d 'ê tre  acquise p a r  la 
fam ille  L e w an d o w sk i.

La m a iso n  telle qu 'e lle  se p ré sen ta i t  encore en  1932 
q u a n d  elle a p p a r te n a i t  à M aurice  L ew an d o v sk i (cliché G. 
F ourcade-C ancellé)  p e rm e t  d 'im ag in e r  le cadre  pa is ib le  et 
v e rd o y a n t  d an s  ce co in  p riv ilég ié  d u  Plessis. O ccupée p a r  les 
A llem an d s , p illée  p a r  des v an d a le s ,  elle to m b a it  en  ru in e  
lo rsqu 'e lle  fu t  dém olie  en  1954, f rap p ée  d 'a l ig n em en t p o u r  
la isser p lace  à la Cité de  l 'enfance, expérience p é d a g o g iq u e  
reconnue  in té ressan te .

O n  n 'e n  ressen t p as  m oins  crue llem en t la d isp a r i t io n  de 
cette d e m e u re  qui eu t  m o ins  de chance que le châ teau  C olbert 
m ais  do it  f ig u re r  d an s  les m ém oires  de l 'h is to ire  locale.

*  *  *  

*
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I V  Le CHATEAU DE LA SOLITUDE (29 rue Paul R iv e t
Le Plessis Robinson)

F açade d u  c h â tea u  d e  la  S o li tu d e C o lle c tio n  C ia iss

C om m e au  XVIIIè. siècle, les riches possesseu rs  d 'hô te ls  
p a r t ic u lie rs  p a r is ien s  se fa isa ien t cons tru ire  des "folies" à la 
cam p ag n e ,  au  XIXè. siècle. U n  chocola tier  ren o m m é : M o n 
s ieu r  M arq u is ,  se fa it  éd if ie r  u n  b â t im e n t  néo -g o th iq u e  "le 
c h â te a u  de  la Solitude" d an s  u n  e n d ro i t  d u  Plessis alors 
sa u v a g e  e t difficile d 'accès. A u jo u rd 'h u i  la d e m eu re  est à 
l 'ab a n d o n .

M adem oise lle  M arqu is ,  sa fille, de 1908 à 1924 se l igue 
c o n s ta m m e n t  aux au tres  châtelains  d u  Plessis, m em bres  de la 
fam ille  H ach e tte  p o u r  s 'o p p o se r  aux pro je ts  d u  m aire  Jaudé, 
au ss i  b ie n  d an s  le d o m a in e  scolaire que dans  celu i de la 
cons truc tion .

A la m o r t  de son  père ,  M adem oise lle  M arqu is ,  en trée  au  
C arm el,  fonde  au  c h â teau  u n  C o u v en t réservé  à son  ordre .

P e n d a n t  la p rem iè re  g u erre  m ond ia le ,  c 'est le P rés id en t  
d u  C onseil rad ica l-soc ia lis te ,  M onsieu r  V iviani qui occupe le 
ch â teau .  Il y ab rite  m êm e u n  bal c lan d es t in  dans  cette m a iso n  
q u i se p rê te  aux  d es tin a t io n s  u n  p e u  m ysté r ieuses .  V iviani y 
m e u r t  e n  1925 , d a n s  d e s  s e n t i m e n t s  a p p a r e m m e n t  
re l ig ieu x  ...

C 'est  à cette  ép o q u e  que l 'éc riva in  R ay m o n d  R ad ig u e t  
s 'in sp ire  de  l 'e n d ro i t  p o u r  s itu e r  "le ba l  d u  com te d 'O rgel".
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Le châ teau  u n  tem p s  aban d o n n é  re tro u v e  sa v oca tion  
re lig ieuse  en  1937, en  accueillan t u n  n o u v e a u  Carm el. Suit 
encore une zone  d 'om bre .

En 1956 il écho it à l 'E duca tion  n a tio n a le  q u i y installe  u n  
collège d ’e n se ig n em en t techn ique  fém inin.

Il s 'y ad jo in t  u n e  associa tion  p o u r  jeu n es  m ères  en 
difficulté  avec leu rs  bébés. Il d ev ien d ra  aussi u n  refuge  p o u r  
fem m es ba ttues . C u rieu se  destinée  p o u r  cet a im able  b â t i 
m ent.

Il est b ie n tô t  voué  aux in tem péries  et e n  1976 m enacé 
d 'ê tre  v e n d u  aux enchères. La m un ic ip a li té  s 'oppose  au  
p ro je t et fa it c lasser le ch â teau  en  "zone in te rd i te  à l ’aba ttage  
des arbres".

En 1980, L uc ien  R app  à l 'occasion  de la fête des H iboux  
au  Plessis écrit u n  joli poèm e sur le sujet, r é su m a n t  les h eu rs  
e t  m alheu rs  d u  ch â teau  de la Solitude.

Il d ev ien t t r is te m e n t  le f ru it  de la m alve illance  et es t  par  
deux  fois rav ag é  p a r  l 'incendie .

A u jo u rd 'h u i ,  les a rca tu res  ajourées, les fenêtres  d é la 
brées  la issen t encore  rêver  à l 'in itia le  d e m eu re  p o é tiq u e  m ais 
les p o u tre s  calcinées, les p ierres  b ran lan tes  ju s tif ien t  l ' in te r 
d ic tion  d 'y p én é tre r .

En 1980, Luc ien  R app  à l 'occasion  de la fête des H ib o u x  
au  Plessis écrit u n  joli poèm e sur le sujet, r é su m a n t  les h eu rs  
e t  m a lh eu rs  du  ch â teau  de la Solitude.

Il d ev ien t t r is te m e n t  le f ru it  de la m alveillance  et es t  p a r  
d eux  fois rav ag é  p a r  l 'incendie .

A u jo u rd 'h u i ,  les a rca tu res  ajourées, les fenêtres  d é la 
brées la issen t encore  rêver  à l 'in itiale  d em eu re  p o é tiq u e  m ais 
les p o u tre s  calcinées, les p ierres  b ran lan te s  ju s t if ien t  l ’in te r 
d ic tion  d ’y p én é tre r .

C om m e il se ra it  d o m m ag e  de laisser d isp a ra î t re  cet 
édifice, ty p iq u e m e n t  dans  le goû t d u  XIXè. siècle et qu 'il  
p a ra î t  encore possib le  de res tau re r  en  lui cho is issan t u n e  
n ob le  d e s tin a t io n  p u isq u 'i l  est à l 'heure  ac tuelle  vo is in  d 'im 
m eubles  neufs  s o m p tu e u se m e n t  néo-class iques  !
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De grac ieuses  s ta tues ,  sculp tées  dans  le s ty le n éo -g o th i
que p e u p la ie n t  les allées d u  parc. Elles o n t été rache tées  p a r  
la m u n ic ip a l i té  et o rn e n t  désorm ais  les ja rd in s  de la m airie .

La très  c h a rm an te  s ilhoue tte  d u  "Printem ps" se m arie  à 
m erve ille  avec les tu lipes  en  fleurs, co n ju g u an t  dans  u n  
so u rire  recueill i  et én ig m atiq u e  l 'a r t  re lig ieux  d u  XHIè. siècle 
e t d an s  le d ra p é  p u d iq u e  le m an ié rism e c h a rm a n t  de la 
Renaissance.

M icheline H en ry
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TRAVAUX ET RECHERCHES

Louise A d éla ïd e  de BOURBON PENTHIEVRE 
D u ch esse  de CHARTRES 

puis  D uchesse  d'ORLEANS  
et mère de Louis P h ilippe  roi des Français

La gravure ci-contre d'après une m i
niature appartenant au marquis de 
Luppé, est reproduite dans l'ouvrage 
du baron André de Méricourt : la 
duchesse d'Orléans 
M.I.D.F.

Les B ourbon-P en th ièv re  font n o n  seu lem en t partie  de la 
noblesse, m ais  de cette h au te  aris tocra tie  des "Princes d u  
Sang" qu i d o m in e n t  la société française  d u  XVIIè. et d u  
XVIIIè. siècle.

Issue des a m o u rs  de Louis XIV et de M ad am e de 
M on tespan , le com te de Toulouse , dern ie r  des b â ta rd s  d u  Roi 
Soleil, lég itim é en  1681, sera  le père  d u  duc  de Pen th ièvre .

N é à R am bou ille t  le 16 n o vem bre  1725, son  altesse 
sérén issim e le duc de P en th ièv re  est u n  ho m m e d 'u n e  g rande  
bonté , d 'u n e  g ra n d e  m o d é ra t io n  politique. A la tête  d 'u n e  
g ran d e  fo rtu n e ,  il p ra t iq u e  la charité. Très a ttaché au  roi son  
cousin , il est f idele à son  pays  e t conscient de son  rang .

En 1744, il ép o u se  la fille d u  duc  de M odène  d o n t  il au ra  
sep t enfants. C inq  m e u re n t  en  bas âge. Seuls su rv é c u re n t  le 
p r ince  de Lam balle  e t Louise de B ourbon  P en th ièv re ,  sa fille 
un ique . Elle es t  douce , b londe , t im ide , p ieuse , avec des  yeux 
perv en ch e  s 'ém erv e il lan t  d 'u n  rien. O rphe line  de sa m ère, 
elle v iv ra  avec son  père . U ne in tim ité  exem plaire , u n  accord 
jam ais  tro u b lé  ré g n e n t  en tre  le p ère  et la fille. Ils s 'a im aien t 
com m e des "bourgeois" et r ien  n 'é ta i t  p lu s  s im ple  que leurs  
h a b i tu d e s  m alg ré  leu r  g ran d e  fo rtune . U ne p lac id ité ,  une 
sérénité  à tou te  é p re u v e  b ril la ien t su r  la p h y s io n o m ie  d u  
prince. Il accueilla it le p au v re  com m e le riche, le m a lh e u re u x  
m ieux  que le fo rtuné . A ussi l 'a im ait-on  p a r to u t  et so n  an g é 
lique fille a u ta n t  que  lu i” (baronne  O berkirch). 29



C ette  p rincesse  n a ïv e  sera victim e d u  XVIIIè. siècle 
f in issant. Victime au  coeur désarm é p a r  le sen tim en ta l ism e  
de Jean-Jacques R ousseau  ; v ictim e d u  lib e rt in ag e  de son  
époux , le d u c  d 'O rléans ,  q u i n ’était pas  u n  m o d è le  de v e r tu  
conjugale  ; v ic tim e d u  "gouverneur"  de ses en fan ts ,  Félicité 
de G enlis, qui les élo igne de leur m ère  ; v ic tim e en f in  des 
d éch irem en ts  rév o lu tio n n a ires ,  p e rd u e  dans  ce m o n d e  n o u 
v eau  que  son  âme sensib le  n ’accepte pas.

"Elle portait partout une mélancolie dont rien ne pouvait la 
guérir. Elle souriait quelquefois, elle ne riait jamais".
(Mémoires de la baronne d'Oberkirch, t.II, pp. 67-68).

L e C o u p l e ,  1769-1791

En 1769, P en th ièv re  n ’é ta it  pas en ch an té  d ’u n ir  sa fille 
au  duc de  C hartres ,  g ra n d  bel hom m e, sp ir i tu e l  e t gai, a im an t  
les n o u v e a u té s ,  la chasse , les fem m es, la table. C ’es t u n  
s é d u isa n t  "flambeur". M ais il est f la tté  que Louise A d é la ïd e ,  
en  scellan t la réconcilia tion  des O rléans  avec les b â ta rd s  
royaux , dev ien n e  "une princesse d u  sang". D ouce, sage, 
d ’une inconscience na ïve , nég ligean t ses fra sq u es ,  elle é ta it  
am o u re u se  de  ce séduc teu r .

Le 5 avril,  le m ariag e  est bén i dans  la chape lle  du  
ch â teau  de V ersailles e t Louis XV so u p e  en pub lic  d a n s  le 
sa lon  d ’H ercu le  avec sa fam ille  et le jeu n e  couple.

Entouré d ’un  nombreux personnel et d ’une 
cour d'esprits avancés, le duc et la duchesse de 
Chartres s'installent au Palais Royal. C'est là que 
le comte de Genlis, capitaine des Gardes, voit 
nommer sa jeune femme "dame d'accompagne
ment" de la princesse. (1)

Nièce de Madame de Montesson favo
rite puis épouse du "gros" Philippe d ’Orléans, 
Félicité de Genlis à vingt-six ans en paraissait 
dix-huit. Une taille de danseuse, un  visage spiri
tuel, un  talent de musicienne, l ’art de plaire en
fin, amusent puis séduisent le duc de Chartres.

"Madame de Montesson et Madame de Genlis 
avaient asservi père et fils". L’aventure fut brève, 
mais Félicité gardera sur son ami une influence 
capitale. Tous deux sont intelligents, ambitieux, 
curieux d ’idées nouvelles. "La bonne duchesse ne 
s'alarma pas de leur rapprochement et en toute inno
cence, donna son amitié. Les deux époux ne prenaient 
plus la moindre décision sans demander l'avis de 
Félicité".

(1) - Se lon  l ’u sa g e  d u  te m p s , e lle  a v a i t  d ro i t  au  t itre  d e  p r in c e ss e , 
în  M m e d e  G e n lis  - Je a n  A stru c
C oll. M .I.D .F .
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Lorsque le duc de C hartres  est in tronisé  G rand  
M aître  de la F ranc-M açonnerie  en  1773, la b lo n d e  
A déla ïde  v ê tu e  de b lanc, p o r ta n t  u n  co rd o n  b leu  et 
le b ra s sa rd  d u  Silence et de  la Vérité, s 'avance 
"sans y c o m p re n d re  g ra n d  chose" p o u r  s’affilier à 
la Loge de la Folie T iton, ru e  de M ontreu il.  Son 
m ari  et Félicité se re g a rd a ie n t  to u t  souriants.

Puis, n a q u ire n t  les en fan ts  : Valois en  1773, le 
fu tu r  L ou is-P h il ippe , M o n tp en s ie r  en  1775, les 
jum elles e n  1777 (l’u n e  m o u rra  à 4 ans de la scarla
tine, l ’au tre  sera M adam e A délaïde), pu is  Beaujolais 
en  1779. D 'u n  c o m m u n  accord  les époux  d e m a n d è 
ren t  à M ad a m e  de Genlis d ’ê tre  leu r  "gouverneur". 
Elle s 'in s ta lle ra  avec eux d an s  u n e  m a ison  spéc ia
lem ent co n s tru ite  p rès  de la ru e  de Bellechasse, et 
les s é p a ran t  de leu r  m ère , les fo rm era  par une ru d e  
d isc ip l in e ,  u n e  é d u c a t io n  S p ar tia te ,  la ïq u e  e t 
rousseau iste .

S V ̂  XÇ; X* S>-!<. rl>- .-î > - i

Le p a v il lo n  d e  B e llech asse  - 1778 
in  "P av illo n  e t Fê tes" - p . 203

Elle se co n s id é ra it  n o n  seu lem en t com m e leu r  "go u v er
neur" , m ais  com m e leu r  répé titr ice , leu r  m ère, seu le  capab le  
de les fo rm er à dev en ir  des  p rinces  m odernes. P hysique , 
chim ie, m inéra log ie ,  b o tan iq u e ,  géograph ie  et h is to ire ,  m é 
can ique et p h arm ac ie ,  m u s iq u e ,  dessin , m ytho log ie , langues  
v ivan tes  e t sp o r t  occupa ien t tous leurs  instan ts .

Elle a lla it  ê tre  liée p e n d a n t  so ixante  ans à cette  famille.

A près  la m o r t  de Louis XV, le n o u v eau  coup le  royal 
appréc ie  la com p ag n ie  des O rléans  ; M arie -A nto ine tte  d é p ê 
che sa co u tu r iè re ,  Rose Bertin  à la duchesse. La p rincesse  de
Lam balle , sa be lle -soeu r  es t de leurs  intimes. .

'  L o u is -P h ilip p e -Jo se p h , d u c  d  O rlé a n s

d i t  "P h ilip p e  E galité"
L e D u c  P h o to  R M N  - G é ra rd  B lot

Le d u c  es t à la m ode , ang loph ile .  Le 9 m ars  
1775, il o rg an ise  avec son  cousin  le com te d 'A rto is  
la p rem iè re  course  de chev au x  à l 'angla ise  dans  la 
p la ine  des Sablons à N euilly . Passionné  de n o u 
veau té ,  de voyages ,  il accum ule  les conquêtes  fé
m inines. L ou ise -A déla ïde ,  to u jo u rs  am o u reu se  de 
son  m ari,  lu i p a rd o n n e  ses infidélités. Rieur, p a 
r ieu r ,  il e s t  u n  tel "flam beur" qu 'il d i lap ide  les 
cons idé rab les  rev en u s  des O rléans-P en th ièvre , et 
p o u r  com bler  le gouffre  b éan t,  se lance dans  u n e  
o p é ra t io n  im m obiliè re  a u to u r  d u  Palais-Royal. 
Sous les n o u v e lle s  arcades  qu i en to u ren t  les ja r 
dins, com m erces, café et th éâ tre  v o n t  deven ir  p e u  
à p eu  u n  foyer d 'a g ita t io n  con tre  Versailles.

31 co p ie  p a r  L a r iv iè re  C h . Ph .



P e n d a n t  les séjours  d 'a g ré m e n t  que fa it  le duc en A ng le terre , 
il s 'in té resse  b eau co u p  a u  rég im e p o li t iq u e  anglais, ce qui ne 
p e u t  que  dép la ire  à Louis XVI qui se m éfia it  b eau co u p  de nos 
voisins. A la cour, on  se défie  de lui.

Le P a la is  R o y a l en 1780 
in  "P a v illo n s  e t  Fê tes" p . 199

D ev en u  duc d'Orléans à la mort de son père en 1785, il 
va se ra llie r  à la fro n d e  p a r le m e n ta ire  qu i cherchait  u n  po rte -  
paro le  p res t ig ieu x  p o u r  "d éb o u rb o n n a ille r  la France" ... 
Envoyé en  d isg râce  p a r  Louis  XVI à V illers-Cottere t, il ob tin t  
son p a rd o n  en  1787 "en co n s id é ra t io n  de M ad am e la d u 
chesse sa d igne  épouse , et d u  duc de P en th ièv re  son  re sp e c 
table b eau -père" ,  e t  s 'in s ta lla  au  R aincy .(l)

La p o p u la r i té  d u  d u c  d 'O rléans  é ta it  de p lus  en  p lu s  
g ran d e  à P aris ,  e t  la m éfiance  de p lu s  en  p lus  g ra n d e  à 
Versailles.

D isciples de M a d a m e  de Genlis, ses fils ju g ea it  les lois 
de la m o n arch ie  "con trad ic to ires  e t oppress ives"  et rê v a ien t  
d une  c o n s ti tu t io n  à l 'ang la ise  ou  à l 'am érica ine  qui leu r  
p a ra is sa ie n t  p roches  de  la perfection". Si leu r  p è re  rêv a it  
lu i-aussi  d 'u n e  ré fo rm e de  la royau té ,  il n 'e n  é ta it  pas  m oins  
a ttaché, v iscé ra lem en t,  a u  ran g  de sa fam ille et o b t in t  de 
fiancer sa fille de d o u ze  ans  au  duc d 'A n g o u lêm e  se r a p p r o 
chan t ainsi de la b ra n c h e  B ourbon. M ais le m ariage  n 'a b o u t i t  
pas, M ad a m e  A d é la ïd e  n e  se m arie ra  jam ais.

(1) - Le c h a te a u  d u  R a in cy  a v a it  é té  a c h e té  p a r  son  p è re  en  1755. A g ra n d i e t e m b e lli , ce 
m a g n if iq u e  d o m a in e  fu t  s a is i  e t v e n d u  com m e b ien  n a tio n a l  en 1797, p u is  r e s t i tu é  au x  
O rlé a n s  en  1814. I l  fu t  a g ra n d i  p a r  L o u is -P h ilip p e , c o n fisq u é  e t p illé  et e n f in  m o rc e llé
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La d u ch esse  va  fin ir  p a r  a p p re n d re  qu 'e lle  avait  été tro m p ée  
p a r  M ad am e  de Genlis qu 'e lle  avait  lon g tem p s  considérée  
com m e so n  amie. Bouleversée, elle v o u lu t  lui re t ire r  l 'é d u c a 
t ion  de ses enfan ts , m ais  le duc  fu t in tra itab le  et elle se 
soum it. M ais le n o u v e l a m o u r  de son m ari  p o u r  M adam e de
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E au  fo r te  d e  C o n s ta n t  B o u rg eo is  
C oll. M .I.D .F .

Buffon, belle-fille  d u  n a tu ra l is te ,  la désespéra . "Je vous ai dit 
que j'aimais mieux souffrir en silence et attendre tout le temps, 
vous me répondîtes que cela ne se pouvait plus, que vous aimiez 
tant à présent qu 'il n 'était pas dans votre caractère d'être pour moi 
comme vous l'étiez avant".

S éjo u rn an t en  A n g le te rre ,  le duc  écriva it  des le ttres  
affectueuses  à ses enfan ts, a d re ssa n t  de ten d res  pensées  à la 
g o u v e rn an te ,  r ien  à l 'épouse .

L a R u p t u r e

L ou ise-A déla ïde  se re n d i t  com pte  qu 'e lle  av a it  été d o u 
b le m e n t t ro m p é e  et rem p lacée  dans  le coeur de son  m ar i  et de 
ses enfan ts . L arm es et scènes n 'y  ch an g èren t rien.

D eux clans s 'a ffro n ta ien t désorm ais .
D 'u n  côté, P h il ip p e  et Félicité de Genlis (d e v e n u  com 

tesse de Sillery), les n o v a te u rs .  De l 'au tre ,  L ou ise-A déla ïde  
et M ad a m e  de C has te llux  sa d am e  d 'h o n n e u r ,  les f idè les  aux 
tra d i t io n s  re lig ieuses  et a r is tocra tiques  d u  passé.

G u erre  o u v e r te  en tre  les époux  qui, au  Palais  Royal ne 
c o m m u n iq u a ie n t  p lu s  que p a r  billets, tâchés de la rm es  par  
elle, n u m é ro té s  f ro id em en t p a r  lui. Les enfan ts  en  seron t 
l'enjeu.
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En avril  1791, m eu r tr ie ,  elle se réfug ie  au p rès  de son  p è re  au  
c h â te a u  d 'Eu , l ieu  priv ilég ié  où  il é ta it  p a r t ic u liè rem en t aim é 
car il ava it  u n  sens a igü  de la justice  sociale av a n t  qu 'e lle  ne 
so it in s ti tu tionna lisée .L a  v ic tim e se rebiffe. Elle n 'accep te  
p lu s  le p a r tag e  avec M adam e de  Genlis, elle ne v e u t  p lus  
a s su re r  "le rôle officiel de m ère  honora ire" . E lo ignée de ses 
en fan ts ,  séparée  de son m ari, elle d em an d e  le divorce. Il est 
co n d a m n é  à lu i ve rse r  une ren te  d o n t  il s 'acq u it te ra  fort peu.

Ils ne se re v e rro n t  jamais.

L a  R é v o l u t i o n

Cette  p é r io d e  de ru p tu re  conjugale , si tr is te  p o u r  la 
duch esse ,  se d é ro u le  sur fond  de b o u lev e rsem en ts  ré v o lu 
tionnaires .

D evenu secrétaire d u  duc d 'O rléans, Choderlos  de Laclos 
ré d ig e  p o u r  lu i des textes p o li t iques ,  le p ré se n ta n t  en  d é fen 
seu r  des o p p r im és  de l 'ab so lu tism e  royal. L 'abbé Sieyès, 
g ra n d  v icaire de l 'a rchevêque  d e  C hartres , es t m êm e chargé 
de d o n n e r  encore  p lus  de p o id s  à ces "Instructions" en 
a jo u tan t  que "seul le p eu p le  est dépos ita ire  des p o u v o irs  de 
la N ation".

C hez  M adam e de  Genlis, les p ro p o s  p o li t iques  rem p la cen t 
les conversa tions  m o n d a in es ,  e t  les jeunes  p rinces  y assis
tent. S ou lèvem ents  dans  les cam pagnes ,  ru m e u rs  de disette , 
a u g m e n ta t io n  d u  prix  d u  pa in ,  la con fusion  règne  à V er
sailles. L 'ag ita t ion  s 'accroît dans  les cafés et le ja rd in  d u  
Pala is  Royal. O n  p resse  le d u c  d 'O rléans  de  p re n d re  le 
p o u v o ir  p o u r  le b ie n  d u  p e u p le  et p o u r  m e ttre  fin  à l 'ab so lu 
tism e. La Cour, de  son côté, l 'accuse de fo m en te r  l 'ag ita tion , 
car il est p r iso n n ie r  des loges m aço n n iq u es  qu i v eu len t  
g o u v e rn e r  par  so n  in te rm éd ia ire .  Le 12 ju ille t  1789, N ecker 
est renvoyé , des rég im en ts  s ta t io n n e n t  a u to u r  de Paris , 
C am ille  D esm oulins , le secré ta ire  de M irabeau , juché su r  une 
tab le  dans  le ja rd in  d u  Palais  Royal, en courage  les paris iens  
à p r e n d re  les arm es.

La R évo lu tion  es t en  m arche.

*

***
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P o u r  les en fan ts  de la duchesse , leu r  père  é ta it  b ien  u n  
ch am p io n  de la liberté  alors qu 'il  a p p a ra issa i t  com m e u n  
tra ître  à V ersailles. A la fête d u  Roi, ils p o r tè re n t  m êm e la 
cocarde trico lore . Ils se ré jou issa ien t que  leu r  soeur A d é la ïd e  
n 'e u t  pas  ép o u sé  le fils d u  com te d ’A rto is  et, geste ém in em 
m en t sy m b o liq u e  et favorab le  à leu r  p o p u la r i té  p a r is ien n e , 
en tra înés  p a r  M a d a m e  de G enlis, ils a ss is tè ren t de la te rrasse  
d u  so m p tu eu x  h ô te l  de B eaum archais  (1), à la d ém o lit io n  de 
la Bastille p a r  les ouv rie rs  de Palloy, p u is  aux séances de 
l’A ssem blée.

En octobre  1790, Lou is-Ph ilippe  a d ix -sep t ans ans et 
c 'est avec e n th o u s ia sm e  qu 'il  s ’inscrit  au  Club des Jacobins. 
En ju in  1791, a v a n t  de p a r t ir  à V endôm e p o u r  co m m an d er  le 
14ème R ég im en t de D ragons, il va au  ch â teau  d 'E u  em brasser  
son g ra n d -p è re  e t sa m ère  qui v ien t de s ’y réfug ier ,  m eu r tr ie
p a r  son  divorce.

Le m êm e soir la fam ille royale  p a r ta i t  p o u r  Va rennes, et 
le com te de P rovence  s ’é ta it  enfui.

<v>*r - â;
^ R E N N E c i -

In "M ad am e d e  G e n lis” - Jean  A stru c  coll. M .I.D .F .

A Paris  l ’am b itieu x  C hoderlo s  o eu v ra i t  p o u r  que la 
régence so it o fferte  a u  duc  d ’O rléans  ; m ais  celui-ci déc la ra it  
q u ’elle ne  p o u v a i t  ê tre  offerte  q u ’au  frère d u  roi, qu i v e n a i t  
de s 'enfu ir.  P a r  so n  a t t i tu d e  am bigüe , il a p p a ra issa i t  avo ir  
m oins  de  c o u rag e  et de ta len t  q u ’o n  ne lui en  ava it  prê té . 
Cabales et accusa tions  ru in è re n t  son  p restige . La C our  le 
dé tes ta it ,  le p e u p le  le m éprisa it .

M ad am e d e  Genlis e spéra it  q u ’il s ’effacerait d e v a n t  ce 
fils aîné q u ’elle av a it  fo rm é p o u r  être  u n  so u v e ra in  m odèle .

A près  la F ro n d e  des Princes, la F ronde  P ar le m e n ta ire ,  
et la chu te  de la R oy au té  le 10 aoû t 1792, la T e rreu r  co m m e n 
çait.

(1) - L 'H ô te l d e  B e a u m a rc h a is  se  t r o u v a i t  à  l 'e m p la c e m e n t d e s  n  2 à 20 d e  1 a c tu e l  
b o u le v a rd  d e  B e a u m a rc h a is . Il fu t  lo ti  d e  1818 à 1826 p o u r  fa c ili te r  1 o u v e r tu re  d u  C a n a l
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P o u r  faire p re u v e  de sa soum iss ion  à la loi d u  4 a o û t  qui 
abo lissa it  les p r iv ilèges , il s igne déso rm ais  "C itoyen E ga
lité". Elu à la C o n v en tio n  en  sep tem bre , o n  le p o u sse  à s iéger 
p a rm i les p lu s  v iru len ts ,  les M on tagnards .

S on  v o te  r é g ic id e  lu i  a c q u ie r t  d é f in i t i v e m e n t  le 
m épris  ; sa tê te  ro u le  place de la R évo lu tion  le 6 n o v e m b re  
1793.

* * *
*

1793 l ' A n n e e  T e r r i b i .f

A u ch â teau  de Bizy, le 4 m ars  1793, le duc  de P en th ièv re  
é ta it  m o rt  d u  c h ag r in  causé  p a r  l 'horrib le  fin de sa belle-fille, 
la p r incesse  de Lam balle  e t celle de Louis XVI, son  roi et 
cousin. C 'est dans  le p lus  g ra n d  respect que le corps d u  "Bon 
D u c” ava it  été p ie u se m e n t  c o n d u it  dans  le cav eau  se ig n e u 
ria l de D reux  et e n  p le ine  T erreur.,  "il ne se trouva pas un seul 
Sans-Culotte pour protester contre ce retour au fanatisme " ; ce qui 
exp lique  b ien  le respec t qui en to u re ra  et p ro té g e ra  cette 
fam ille e t n o m b re  de ses b iens  (Sceaux p a r  exem ple).

Le jeune  L ouis-Philippe , qu i é tait  d ev e n u  a ttaché d 'E tat-  
M ajor de D u m o u riez ,  généra l de l 'a rm ée  rép u b lic a in e ,  est 
en tra iné  d an s  la "Trahison" de son  chef e t  se ré fug ie  d an s  les 
rangs  ennem is  le 5 avril.

La C o n v en tio n  crée le Com ité  de  S alu t Pub lic ,  qui 
décrète  l ’a r re s ta t io n  des p a re n ts  des suspects .  M ad a m e  de 
M ontesson , M ad am e de G enlis  sont consignées chez elles. 
P o u r  L ou is-P h ilippe , com m ence v ing t et u n  ans d ’exil.

O tages de cette  trah iso n , le duc d 'O rléan s  et so n  fils, le 
com te de  Beaujolais, son t enferm és à la p r iso n  de l ’A bbaye , 
p u is  tran fé rés  au  Fort Saint-Jean à M arseille  o ù  ils r e t ro u v e n t  
le fils cadet,  M o n tp en s ie r ,  qui com batta it  d an s  l ’a rm ée  d u  
M idi.

A u m êm e m o m en t,  u n  décre t o rd o n n e  l 'a r re s ta t io n  de la 
c itoyenne  Egalité  d an s  so n  ch â teau  de Bizy qu i est, pa ra ît- i l ,  
rem pli de suspec ts  et d ’arm es. Q uatre  cents h o m m es  de la' 
ga rn isons  y son t d épêchés  ! F ina lem ent p ro té g ée  p a r  le 
respect,  la reconna issance  e t de déch iran ts  faux -tém oignages  
su r  sa m au v a ise  san té , elle o b tien t  de rester  chez elle, g a rd ée  
à vue  ju s q u ’à son  ré tab lissem ent.
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A près  la m o r t  su r  l 'éch afau d  de son  époux, la d uchesse  
est de n o u v e a u  in qu ié tée  et condu ite  à la p r iso n  d u  L u x e m 
b o u rg ,  d an s  ce pa la is  o ù  elle é tait  jad is  a f fec tueusem en t 
reçue p a r  le com te  de P rovence avec les h o n n eu rs  dus  à u n e  
p rincesse  d u  sang.

Fragile, e lle  ne p e u t  s 'a l im en te r  que de  lait. C h aq u e  
m atin ,  u n e  fe rm ière  en  a p p o r te  à la fille de son  ancien  
se ig n eu r,  p u isq u e  sa vache b ro u te  l 'herbe  d u  parc  de la 
duchesse  à Sceaux. Etat de santé  s 'ag rav an t  ou  d ém arches  
réuss ies , elle o b t ie n d ra  en  1794 d 'ê tre  transférée  à C haronne  
d an s  la m a iso n  de  santé  Belhom m e, en tourée  de ja rd in s  et de 
d em eu res  aris tocra tiques.

B f l h o m m e

Très p ro té g é  en h a u t  lieu, co m m a n d a n t  u n  b a ta i l lo n  de 
la G arde  N a tio n a le ,  cet anc ien  m en u is ie r  accueilla it chez lui 
les p r i s o n n ie r s  p o u r  q u ’ils r é ta b l is s e n t  le u r  san té .  Ils 
d ev a ien t  v e rse r  "une écrasan te  pension" p o u r  u n e  m a ig re  
chère et d 'é tro i ts  rédu its .  M ais c 'est dans l 'é légan t ren d ez-  
v o u s  de chasse de M ad am e P o m p a d o u r ,  m ito y en  de la m a i
son  Belhom m e, que la duchesse  fu t  incarcérée. La société 
é ta it  h u p p é e ,  des vo itu res  s ta t io n n a ien t  à l ’ex térieu r,  on  
essaya it  de  se d is tra ire ,  de faire de la m u siq u e , on  essaya it  
d ’oublier  ce qu i se p assa i t  à Paris. O n p o r ta it  la p r iso n n iè re  
affaiblie su r  u n  b ra n c a rd  dans  le ja rd in  p o u r  lu i faire re sp ire r  
le b o n  air. U n  anc ien  ferm ier des terres  d u  duc de P en th ièv re ,  
de L ézigny  en  Brie, lui en v o y a it  farine, f rom ages  et fru its ,  
ainsi que  d eu x  vaches  p o u r  le lait ... La du ch esse  é ta it  
en tourée , a im ée, respectée. C 'est alors que le duc de N iverna is  
lu i  p résen ta  u n  n o u v e l  a rr ivan t,  P ierre-M arie  Rouzet.

R o u z e t

Q ui é ta it  R o u ze t ?
C 'é ta it  le fils d 'u n  p a u v re  ta il leur de Toulouse  qui ava it  

c o n n u  so n  h e u re  de célébrité en  tém o ig n an t au  procès  Calas. 
P ierre-M arie  R o u ze t é ta it  pa r t i  com m e sim ple so ld a t  à la 
g uerre  de Sept A ns, p u is  quelques  exam ens de théo log ie  
l 'av a ien t  t ra n sfo rm é  en avocat. En 1791, il est p ro fe sseu r  de 
d ro it  à T ou louse  ; il a b eau co u p  lu, il a im e aussi l 'ac tion. Il es t 
envoyé  aux  fêtes  de la F édéra tion  à Bordeaux , p u is  é lu  
d é p u té  g iro n d in  à la C on v en tio n  en 1792.

Il a le co u rag e  de d é fen d re  Louis XVI, ne  d e m a n d a n t  
que la réc lusion . P e n d a n t  la T erreur, il se cache ru e  Saint- 
G u illau m e  ; re co n n u ,  il est em prisonné  aux C arm es , ru e  de 
V au g ira rd .



Il ad resse  p é ti t ions  su r  pé ti t ions  à ses chers collègues 
R obesp ierre , B illaud-V arenne , Saint-Just, Collo t d 'H erbo is ,  
C o u th o n , "pour aller soigner ses rhumatismes, car la prison des 
Carmes est vraiment inconfortable et il lui conviendrait de prendre 
les eaux de Dax ou de Bagnères à leur choix" ...

Grâce p eu t-ê tre  à la p ro tec tio n  de Barrère qu 'i l  avait 
co n n u  dans  le m id i,  il e s t  t ransfé ré  chez Belhom m e, où  il 
co n q u ie r t  l 'am itié  d u  d u c  de N iverna is  qui le p ré sen te  à la 
duchesse  d 'O rléans.

En 1795, il sera  é lu  m em b re  d u  Conseil des C inq  Cents.

C 'est u n  h o m m e com plexe, au  d é b u t  p le in  d 'i l lu s ions  
sur la bon té  na tiv e  de  l 'h u m an ité .  Sa sensib ilité  le ra p p ro c h e  
d 'A d é la ïd e  de B ourbon-P en th ièvre . A sa l ibéra tion , il va 
s 'a t tacher  avec fe rv eu r  à fa ire  so rt ir  la duchesse , "a rg u a n t  d u  
d é la b re m e n t  de sa santé", e t lu i p e rm e ttre  de se re tire r ,  libre, 
dans  u n  des d o m ain es  Pen th ièvre . M ais la duchesse ,  ef
frayée, d ésem p arée  à la v u e  des châ teaux  pillés, des parcs  
ravagés ,  ren tre  se ré fu g ie r  chez Belhom m e ! (1)

Les m ois p a sse n t  e t la duchesse  essaie  de tra n sfo rm er  
"sa cage" en  h o n n ê te  logis, de sau v e r  d u  séques tre  des 
m eub les  de son  père , que lq u es  m en u s  débris  de son  ancienne  
opu lence , "qu'est donc devenue la cassette où sont les livres de 
Monsieur de Florian ? Nous ressemblons à de pauvres naufragés, 
et dans notre désastre nous en sommes à nous féliciter de retrouver 
quelque chose". M alg ré  son  p e u  de m o y en s , elle c o n tin u e  à 
d is tr ib u e r  des au m ô n es  aux m a lh eu reu x ,  et à écrire  des 
p é ti t ions  p o u r  o b ten ir  la re s t i tu t io n  de ses b iens  et re t ro u v e r  
ses enfants.

Elle se d e m a n d e  si elle ne do it  pas  écrire "au citoyen" au 
lieu de M onsieu r  sur les le ttres  qu 'e lle  ad resse  à ses anciens 
secré ta ires  p o u r  faire ré p a re r  les porce la ines  cassées o u  faire 
ven ir  le cheval de Sceaux. Rêve réalisé  car escorté  p a r  "le bon 
Noël et le bon meunier qui s 'entendent bien aux chevaux", l 'a n i 
m al sera  abrité  sous u n  "angard" fab riqué  avec de  vielles 
p lanches.

Elle m ène  u n e  vie p lu s  m o n d a in e  chez Belhom m e. Les 
O rléan istes  se ra p p ro c h e n t ,  Tallien  d îne  chez elle ; très 
in f lu en t,  R ouze t fait lever  le séques tre  des  b iens  des O rléans. 
Cela excite les ja lousies , o n  parle  de co m p lo t orléan iste . En 
sep tem b re  1797, ap rès  la réac tion  de F ruc tido r ,  o n  réactive  
les décre ts  de 1793 c o n d a m n a n t  à l 'exil les fam illes  B ourbon  
et O rléans  avec con fisca tion  de leu rs  biens.

1) - Le c h â te a u  d e  S ceau x  é ta i t  fo r t  d é la b ré  c a r on  a v a it  e n le v é  le s  p lo m b s  d u  to i t  p o u r  
f a b r iq u e r  d e s  b a lle s  e t le  p a rc  é ta i t  t ra n s fo rm é  en  éco le  d 'a g r ic u l tu re .  o o
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Le D irecto ire  p ro p o se  à la duchesse  une  ren te  annue lle  
de 100 000 liv res  qu 'e lle  refuse. Elle o b tien t  d 'ê tre  exilée en  
Espagne o ù  règne  u n  B ourbon  d ep u is  que le petit-fils  de 
Louis XIV, duc  d 'A n jou , qui av a it  fait ses ad ieu x  à son  g ran d -  
père  au c h â teau  de Sceaux, est m onté  su r  le trône  d ’E spagne 
sous le n o m  de P h il ip p e  V.

Le 12 sep te m b re  1797, com m ence l 'ep iq u e  voyage  d o n t  
les cond itions  n 'o n t  r ie n  de p rinc iè res , m ais sous la g arde  de 
g en d a rm es  b ienve illan ts .  La duchesse  en  la rm es se sép a re  de 
R ouze t et d 'é ta p e  en  é tape , escortée de sa pe tite  su ite  de 
fidèles, se d irige  vers  les Pyrénées.

C oup  de th é â tre  à A u ch  ! R ouze t descend  d 'u n  cabrio le t 
et sollicite l ’h o n n e u r  d 'e n tre te n ir  la duchesse  de ses affaires. 
Pu is  d ispara ît .  A u  pos te  f ron tiè re  d u  P e r th u s ,  on  con trô le  
berlines  et p assep o rts .  S tu p e u r  ! sous u n  am as de cartons  et 
de m an teaux , o n  d éco u v re  u n  passag er  c landestin . Jean- 
M arie  R ouze t b a lb u tie  ses titres , se p résen te ,  il est m em b re  
des C inq  C ents . M ais il est sans o rd re  de m ission , donc en 
infraction , c ’est donc  u n  com plo teu r.  O n  l 'a rrê te  ; la d uchesse  
s 'év an o u it  ! Il e s t  incarcéré  au  Fort de Bellegarde, au -d essu s  
d u  Perthus .

E m barras  de l 'A d m in is tra t io n  à qu i R ouze t affirm e 
"qu’il alla it so igner sa san té , p re n d re  les eaux  à Dax, m ais  que 
celles-ci é ta n t  en  m a u v a is  é ta t, il ava it  c ru  que le d é p a r te 
m en t  des P y rénées  O rien ta les  é ta it  u n  pays c h a u d  p o u v a n t  
lu i en  offrir d 'équ iva len tes" .

Le c o m m a n d a n t  es t p e u  convaincu , e s tim an t q u 'u n  r e 
p ré se n ta n t  d u  p e u p le  n 'a v a i t  pas  à s 'associer aux  "p ré te n d u s  
G rands" d 'u n e  m o n arch ie  déchue.

L 'affaire fit b e a u c o u p  de b ru i t  au  Directoire. R ouze t 
offre sa d é m iss io n  au  Conseil des C inq  Cents , to u t  en  se 
p o san t  com m e d é fen seu r  d 'u n e  in té ressan te  v ictim e. V ou
la n t  couvrir  l 'u n  des leu rs ,  les C inq  Cents fu re n t  in d u lg e n ts  
p o u r  cette ro cam b o lesq u e  a v en tu re  d ’am o u r  : ils l 'a u to r isè 
re n t  à re jo ind re  la duch esse  ; il ne  la q u it ta  p lus.

A la v e u v e  d 'u n  rég ic ide , à la m ère  de p roscr i ts ,  cet 
h o m m e au  ve rbe  enso le illé ,  a tten tif  à son  m alh eu r ,  v o u a  u n e  
affection é p e rd u e  to u t  e n  se glorifiant, re to rs  et ing én ieu x , de 
l 'avoir sauvée  de tous  les périls .



L e s  P r o s c r i t s

A déla ïde , la fille de  la duchesse  n 'e s t  p lu s  sous la coupe  
de M ad am e de Genlis m ais  en  Suisse avec sa tan te  Conti.

Louis-Philippe , p o u r  subsis te r ,  est d 'a b o rd  p ro fe sseu r  
de m a th é m a tiq u e s  à R eichenau  dans  le can to n  des G risons, 
p u is  se re tro u v e  à H a m b o u rg  avec la tro p  séd u isa n te  M a
d a m e  F lahau t, m aîtresse  de  Ta lleyrand . L eur fils sera  le père  
d u  d u c  de M orny , dem i-frè re  de N a p o lé o n  III. Les deux 
cade ts  son t en  p r iso n  à M arseille  dans  de d u re s  co n d it io n s  et 
les en to u re r  est la cons tan te  p ré o c u p a tio n  de leu r  m ère  : "Ah, 
si nous pouvions avoir la cave de Sceaux, mes pauvres enfants 
désirent un peu de bon v in " .

Le seul m o y e n  de les faire sortir  est d 'o b ten ir  que leu r  
frère  aîné, duc  d 'O rléans  d e p u is  la m o rt  de Philippe-E galité ,  
qu it te  l 'E urope . P o u r  le D irecto ire  com m e p o u r  la m onarch ie , 
l 'am b itio n  de cette fam ille  a p p a ra î t  com m e une m enace.

Donc, le 24 sep te m b re  1796, alors que la duch esse  est 
encore  chez Belhom m e, Lou is-Ph ilippe  m o n te  à b o rd  de 
l’A m erica ; u n  m ois ap rès ,  il d éb a rq u e  à P h i lad e lp h ie  o ù  il 
a t te n d  ses frères  M o n tp en s ie r  et Beaujolais. Il écrit  à sa 
m ère  : "Je crois rêver quand je pense que dans peu, j'embrasserai 
mes frères et que je serai réuni à eux et puisque j'écris à ma chère 
maman, je saisis l ’occasion de lui dire que depuis longtemps, je n ’ai 
plus de relations avec Madame de Genlis" (don t il av a it  d é c o u 
v e r t  le m o n s tru e u x  égo ïsm e p e n d a n t  la Révolution).

Se re t ro u v a n t  à P h ilade lph ie ,  les tro is  frères  réun is  
s i l lo n n en t les Etats. C h u tes  d u  N iagara ,  K en tucky , N ew - 
York, M assachusse tts ,  O hio , Louisiane colonie e spagno le  de 
leu r  cous in  roi. M ais c 'est à L ondres  qu 'ils  p a rv ie n n e n t  en 
fév rie r  1800, et o b te n a n t  u n e  en trev u e  avec le com te  d ’A rtois , 
o ffren t leu r  f idé lité  au  com te de Provence. Réconcilia tion  
p ré p a ré e  de lo in  et d isc rè tem en t  p a r  la d uchesse  p o u r  a s su 
re r  q u e  le fils d u  rég ic ide  ne  b r ig u e  pas  le p o u v o ir .

Les tro is  frères v iv e n t  m o d es tem en t à T w ickenham , 
s 'a d o n n a n t  à la l i th o g rap h ie .

M o n tp en s ie r  m iné  p a r  l 'in sa lub rité  de la p r is o n  de 
M arseille , épu isé  p a r  les incessan ts  voyages  avec so n  frère 
aîné, rongé  de tubercu lose ,  m e u r t  à L ondres  en  1805. O n 
l 'en te r re  d an s  l 'abbaye  de  W estm inster.

Lou is-Ph ilippe  en tra în e  Beaujolais so igner sa san té  sous 
le m eilleu r  c lim at de  M alte  o ù  p o u r ta n t  il s 'é te in t  en  1808.

*  *  *

*
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L ’E x il  d e  l a  D u c h e s s e

L'exil e sp ag n o l  d u re ra  d ix -sep t ans.

S a r i a  -  1797

Elle s 'insta lle  m é d io c re m e n t  avec sa pe tite  suite  dans  
un e  m a iso n  d é lab rée  à Saria , fau b o u rg  de Barcelone. Le 
"cousin roi" C harles  IV, celui p e in t  par  Goya, ayan t p eu r  de 
dép la ire  au  D irec to ire , n e  seco u rt  guère l'exilée, "plus géné
reux  en d éco ra tio n s  q u ’en  douros" . Il accorde seu lem en t le 
t i tre  de com te  de F o lm o n  et le co rdon  de l’o rd re  de Saint- 
C harles  à R ouze t,  d e v e n u  le chancelier qui gère les m aigres 
ressources  de  la d uchesse  r é d u i te  à une vraie  p au v re té  m a l
gré ses le ttres  su p p lia n te s  et d ignes  aux Bourbon  d 'E spagne, 
les d esc e n d a n ts  de Louis  XIV.

F tguf .r a s

En 1801, la duch esse  qu itte  Saria p o u r  se rap p ro ch er  
g é o g ra p h iq u e m e n t  de la France et s 'insta lle  aux  p ieds  des 
Pyrénées  sous l 'éc la tan t soleil ca ta lan  de Figueras. Sa petite  
cour l 'accom pagne  ; o n  fait de la m usique , sa vo itu re  la 
c o n d u it  su r  les h a u te u rs  d 'o ù  elle p eu t  apercevoir  "sa chère 
patrie".

La g u e r re  en tre  l 'E spagne  et l 'A ngleterre  re n d  de p lus  
en  p lus  difficile  les re tro u v a il le s  avec ses fils à Tw ikenham . 
Sa fille es t en  H o n g r ie  avec sa tan te  la p rincesse  de Conti. 
Elles re jo ig n en t l 'exilée à F igueras  mais s u p p o r te n t  m al la 
tu te lle  de R ouze t de  F o lm on su r  la m alad ive  duchesse.

La m o rt  de  ses fils, s u r to u t  de  son ten d re  Beaujolais, est 
u n  deu il  a ffreux  p o u r  elle. L 'en v ah issem en t de l 'E spagne p a r  
l 'a rm ée  n a p o lé o n ie n n e  l 'ob lige à quitter  F igueras. Brisée, 
elle s 'e m b a rq u e  su r  u n  b rick  angla is  p o u r  M inorque  où elle 
d é b a rq u e  d an s  le p o r t  de M a h o n  le 1er janv ier  1807.

M t n o r o u e

A ccueillie  avec les h o n n e u rs  dus  à son  rang , elle jou it  
d 'u n e  fa s tu eu se  hosp ita l i té ,  m ais  le g o u v e rn em en t français  
ne  lu i paie  p lu s  sa p en s io n . Elle es t  aidée p a r  le duc  de Kent 
ainsi que p a r  la Russie , m ais  elle est réd u ite  à v en d re  ses 
objets p réc ieu x  to u t  en  co n t in u a n t  à d is tr ibuer  des aum ônes  
e t à faire d ire  des m esses  p o u r  l 'ann iversa ire  de la m o rt  de sa 
m ère , de so n  p è re  e t  de Philippe-Egalité .



L ouis-P h ilippe  et sa soeu r  A d é la ïd e  se son t ré fug iés  en  
Sicile, à la cour d u  roi F e rd in a n d  et de la re ine  M arie- 
C aro line , soeur  de M arie -A nto ine tte , chassés de N ap les  p a r  
l 'a rm ée  de M urât.  Il a lla it b ien tô t  é p o u se r  leu r  fille M arie- 
Amélie. Le frère  et la soeur a llè ren t chercher  leu r  m ère  à 
M ahon. A ccom pagnée  de l 'inév itab le  Folm on, elle a rrive  en 
Sicile le 16 octobre  1809. Le m ariage  es t célébré au  c h â teau  de 
P alerm e avec l 'a s se n tim en t d u  com te de P rovence, chef de la 
m a iso n  des Bourbon. C 'est u n  jou r  de joie p o u r  Louise- 
A d é la ïd e  de B ourbon-P en th ièvre .

M ais le com te  de F olm on est p lu tô t  tra ité  en  R ouze t par  
son  en tou rage . Blessée, la d uchesse  sans p re n d re  congé de 
perso n n e , s 'em b arq u e  p o u r  M inorque . Il en  res tera  tou jours  
u n e  trace en tre  elle et ses enfants.

R e t o u r  e n  F r a n c e  

1814

C 'est la chu te  de N a p o lé o n  qui p e rm e t  à la duchesse- 
d o u a ir iè re  de re tro u v e r  sa chère pa tr ie ,  "de déposer à l'abri 
ceux qui ne Vont jamais abandonnée, et les guenilles échappées à 
tant de naufrages et de secourir les pauvres".

Elle est p le in e  d 'i l lu s ions  su r  l 'é ta t  de  sa fo r tu n e  qu 'e lle  
ava it  cru  p ré se rv e r  p a r  d ix -sep t années  de sacrifices e t de 
pau v re té .

Le 2 ju ille t  1814 elle d é b a rq u e  à M arseille . L arm es, joie, 
fê te s ,  Te D eu m  ; d es  m a r in s  en  u n i fo rm e  t r a în e n t  sa 
calèche : n a g u è re ,  elle les a fait dé liv re r  des p r iso n s  e sp a g n o 
les. Joie te in tée  de tris tesse  car au  lo in  se d resse  la s ilhoue tte  
d u  Fort Sain t-Jean  où  ses fils fu re n t  p r isonn ie rs .

Avec ém otion , re sp ec t  et b o n h eu r ,  elle est accueillie  à 
l 'abbaye de la Joye à N e m o u rs  p a r  son  ancien  tré so rie r ,  si 
dévoué  q u a n d  elle é ta it  chez Belhom m e. Puis  elle p a rv ie n t  à 
Paris , p a s sa n t  d e v a n t  le Palais  Royal sans p o u v o ir  re ten ir  ses 
larm es. Q ue lui reste-t-il  ?

Avec une inconsc ience naïve , elle ava it  fait so lliciter 
N a p o lé o n  p a r  la re ine  H o r ten se  p o u r  réc u p é re r  sa fo rtune . 
E lle  r e g r e t t e r a  t o u j o u r s  le b e l  h ô t e l  d e  T o u l o u s e  
irrév o cab lem en t a t tr ib u é  à la Banque de France.
Louis XVIII lu i fa it  r e n d re  les biens qu i n 'o n t  p a s  été v en d u s .  
Elle ne v e u t  pas  réc lam er  ses dom aines  affectés aux  o eu v res  
charitab les . Il re s te  b ien  p e u  de l 'im m en se  fo r tu n e  des 
P en th ièv re  ; les châ teaux  son t ravagés , les te rres  m orcelées. 
A u cu n  n 'e s t  hab itab le .  D ans sa belle  calèche à six chevaux , 
elle va  à Sceaux, A rm ainv il l ie rs ,  C h a n te lo u p ,  Bizy, A m boise , 
la  F e r t é - V i d â m e ,  E u  ... O n  l u i  d o n n e  l 'h ô t e l  d e
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N iverna is  ru e  de T o u rn o n  à Paris , co n s tru i t  p o u r  Concini, 
m arécha l d 'A ncre .  Il é ta it  la rés idence  des am b assad eu rs  
ex trao rd in a ire s  sous  Louis XIV, pu is  a p p a r t in t  sous Louis XV 
à "ce m odèle  d u  gen ti lhom m e accompli" q u 'é ta it  Jules de 
N iverna is .  F am ilie r  de  la duchesse  à la p e n s io n  Belhom m e, 
il fu t  libéré e t  m o u ru t  en  1798 dans  son  hô te l de la ru e  de 
Tournon .

M ais c 'es t  au  ch â teau  d 'Iv ry  qu 'e lle  choisit de v iv re  le 
reste  de ses jours .

L ou is -P h il ippe  ren tré  en  France accepte  sous bénéfice 
d 'in v en ta ire  la succession  et les lo u rd e s  de ttes  de son  père  ; 
m ais  de d o u lo u re u x  conflits  f inanciers  se d ressen t  en tre  la 
m ère  et le fils. Elle se d it aux abois et laisse sa fille sans 
ressource  m a lg ré  les respec tueuses  réc lam ations  de Louis- 
P h ilippe . V ie ill issan te , inqu iè te  et faible, elle s 'en  rem etta it  
to ta lem en t au  com te de Folmon.

.-v

Bien accueillie p a r  la m unicipalité , la duchesse douairère  
s 'insta lla  d an s  le p e t i t  châ teau  d 'Ivry . R ésidentie l e t bu co li
que ce v illage  d u  can to n  de Sceaux éta it r é p u té  p o u r  son  air 
p u r ,  ses p â tu ra g e s ,  son  lait p rô n é  p a r  les m édecins  ; ce fu t 
p eu t-ê tre  u n e  in c i ta t io n  p o u r  la duchesse  qui s 'en  n o u rr is sa i t  
avec d u  chocolat. "Racontant du reste dix fois par jour les 
services que Folmon lui avait rendus au péril de ses jours, circons
tances fort contestées par les personnes alors en France, mais que 
la bonne duchesse croyait sincèrement”, p a r  excès d 'am itié ,  elle 
so m b ra it  d a n s  le rid icu le .

Tvry - 1816

Ecole française, XDCè. siècle - Lithographie coll. M.I.D.F.
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"Toute la maison devait se plier aux directives de Follemond 
(sic) qui administrait mal la maison parcequ 'il n 'avait aucune idée 
de conduire un pareil revenu et ne savait pas tenir ce qui aurait dû 
être un grand état". (M ém oires de la com tesse  de Boigne).

Il lu i m a n q u a i t  "la m anière". M ais il é ta it  honnête . 
Q ue lq u e  d esp o tiq u e  et m a la d ro i t  qu 'il fû t,  son d é v o u e m e n t  
p o u r  la du ch esse  é ta it  sans  borne . M onsieu r  de Fo lm on  
m o u ru t  p au v re .  En 1820, il fu t d isc rè tem en t in h u m é  à Dreux.

Sous la M onarch ie  de Juillet, le "Patriote de l'Oise" 
n 'h é s ite ra  p as  à im p r im e r  : "La m ère  de L ou is-P h il ippe  avait 
épousé , d it-on , à Barcelone M onsieu r  de F o llem ond  (sic) 
officier de sa m aison". Mais il n 'y  a a u cu n e  trace d 'u n  tel acte. 
R ouze t ava it  ép o u sé  une  jeune  fille d 'excellen te  fam ille , eu 
cinq en fan ts ,  tous  b ap tisé s  à T oulouse  et M ad am e R ouzet 
v in t  p lu s ie u rs  fois en  E spagne  au p rès  de  la du ch esse  qui la 
tra ita i t  fort am ica lem ent. V euve et ses en fan ts  é ta n t  m orts ,  
elle v iv ra  sous  la M onarch ie  de Juillet avec une  p e ti te  p e n 
sion  de Lou is-Ph ilippe .

L a  M a l a d i f

Elle v a  s u p p o r te r  avec g ran d  
courage  et ré s ig n a tio n  u n  d o u lo u 
reux  cancer d u  sein. Elle réd ig ea  
s o n  t e s t a m e n t ,  v é r i t a b l e  c h e f -  
d 'o e u v re  de  "piété et de générosité ,  
a t t r ib u a n t  à ch acu n  avec des petits  
m ots  d 'exqu ise  délicatesse". Elle ne 
d o n n a it  r ie n  au  ro i Louis XVIII par  
respect,  "ne p o s sé d a n t  r ien  qu i p û t  
être  d igne  de Lui". Elle e sp è re  que 
la duchesse  d 'A n g o u lê m e  (l 'enfant 
d u  Temple) d a ig n era  agréer les p o r 
tra its  de M esdam es  A déla ïde  et Vic
toire. Elle la issa  des  dons à ses amis 
des g ra n d e s  fam illes , et f it des  legs 
im p o r ta n ts  aux  oeuvres  p ieuses  et à 
ses se rv iteu rs .

Le 15 ju in ,  l 'a rch ev êq u e  de Sens lu i  d o n n a  les dern ie rs  
sacrem ents . Le 21, sa chère duchesse  de  Berry, le com te 
d 'A rto is ,  le duc  d 'A n g o u lê m e  et le duc de  B ourbon  v in re n t  
lu i faire les "dern iè res  visites  d 'é tiq u e tte"  ; elle ba isa  la  m a in  
d u  duc  d 'A n g o u lê m e  et su r  cet acte de foi royalis te  s 'acheva  
la vie d 'A d é la ïd e  de Bourbon-Penth ièvre , épouse  de  Ph ilippe- 
Egalité, en  ju in  1821. Elle fu t  in h u m ée  à Dreux.

Deux m ois  p lu s  tôt, N ap o léo n  s 'é te ig n a it  à Sainte- 
H élène.

C/*//./tes



Elle au ra  été p e rd u e  dans  le m o n d e  n o u v e a u  issu  de la 
Révolu tion , n 'a u ra  pas  eu  la gloire d u  m a r ty r  su r  l 'échafaud , 
au ra  su rv écu  d ’u n e  vie sans panache , sans auréole . P rivée  de 
la p ro tec tio n  de son  père , elle sera  passée  à l 'em p rise  tou te  
dévouée soit-elle d ’u n  Rouzet, dépu té  conventionnel rebaptisé 
com te de Folm on.

Près d u  ch â teau  e n  ru in e  d u  duc  de P en th ièv re ,  la 
duchesse  av a it  fa it é lever p a r  l ’architecte  C ram ail u n e  cha
pelle  p o u r  réen sev e lir  son  père , p ré p a re r  sa p ro p re  place et 
celle de Rouzet.

C oll. M .I.D .F .

Plus ta rd ,  le Roi des Français l 'ag ran d ira  d an s  u n  style 
m i-g o th iq u e  m i-renaissance  p o u r  abrite r  les s é p u ltu re s  fa 
m ilia les des O rléans. C 'est leu r  Saint-Denis.

D a n s u n e  le t t r e  à A lfred  d e  V igny , V ic to r H u g o  â g é  d 'u n e  v in g ta in e  
d 'a n n é e s ,  é v o q u e  c e tte  c h a p e lle  b la n c h e , in a c h e v é e , s 'é le v a n t  p rè s  
d e s  ru in e s  d u  c h â te a u . "C 'est un  to m b e a u  q u i s 'é lè v e  p rè s  d 'u n  
p a la is  q u i c ro u le ."

co ll. M .I.D .F .

F rançoise  FLOT
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TRAVAUX ET RECHERCHES

Pavel, V assilev itch  TCHITCHAGOFF  
1767 (Saint Petersbourg) - 1849 (Paris) ■ m ?

Il s 'ag it  d 'u n e  fam ille  de g ran d e  et très 
ancienne nob lesse  de la R ussie , d o n t  o n  p e u t  
rem on te r  l 'h is to ire  ju sq u 'e n  1490.

Son p è re ,  l 'am ira l  Vassili Tchitchagoff 
(1) est fort c o n n u  en  Russie.

En 1765, à 40 ans, il é p o u sa  A n n a  Kriloff, la v eu v e  d 'u n  
cap ita ine  de  la flo tte  im p éria le ,  e lle-m êm e fille d 'u n  officier 
a llem and  insta llé  en  R ussie  (2). De cette u n io n  n aqu it ,  en  ju in  
1867, P avel V assilevitch . Il au ra  d eu x  frères, d o n t  l ’u n ,  p lus  
tard , le re jo ind ra  à Sceaux.

Entré  d an s  le co rps  des  cade ts ,  d é b u ta n t  dans la M arine  
à 15 ans, c o m p lé ta n t  sa fo rm ation , ainsi que  ses frères, en 
A ngle terre , il es t  su r  le b a te a u  de son  p è re  p e n d a n t  la guerre  
contre  la S uède, en  1789 et, p o u r  ses p rem iè res  a rm es aux 
com bats d 'O e a la n d  et de Revel, il reço it u n e  épée d 'h o n n e u r  
et dev ien t cap ita ine  de v a isseau .

En 1796, il co m m a n d e  l 'e scadre , un ie  aux forces an g la i
ses et sous c o m m a n d e m e n t  d u  d u c  d 'Y ork, p o u r  ten te r  - m ais 
sans succès - de chasser les Français  de H ollande.

B lason  d e  la  fam ille  
T ch itch a g o ff

Ses idées  libéra les  lu i  v a lu re n t  des ennem is dans  son 
p ro p re  m ilieu  ; et ap rès  la m o rt  de l 'im péra tr ice  C a therine  
(qui av a it  été la p ro tec tr ice  de  son père),  il fu t desserv i,  
calom nié m êm e  a u p rès  d u  n o u v e a u  Tsar, P au l 1er, qui le fera 
em p riso n n e r  p e n d a n t  u n  an  ... m ais  b ien  d 'au tres  que  lui 
seron t a lors  en ferm és sans  que le Tsar lu i-m êm e sache tro p  
p o u rq u o i il les e m p r i s o n n a i t ...

Pau l 1er ay an t  fini p a r  être  assassiné , to u t  changea  avec 
le règne d ’A lexandre  1er : Pavel Tchitchagoff, m a in te n a n t  
officier a ttaché  sp éc ia lem en t à la p e rso n n e  d u  n o uve l e m p e 
reur, a tou te  sa confiance, son  es tim e et son  amitié. D evenu  
m in istre  de  la M arine , il s 'em p lo ie  à la réo rgan ise r  ; elle en  
avait b ien  besoin .

(1) - A u jo u rd ’h u i  l ’o r th o g ra p h e  s e r a i t  : T C H IT C H A G O V
(2) - S o u s le  rè g n e  d e  l ’im p é ra tr ic e  A n n a , 1730-1740, en  ra iso n  d es  sy m p a t ie s  g e rm a 
n iq u es  d e  son  fa v o ri  B iron , u n  c e r ta in  n o m b re  d e  fa m ille s  v e n u e s  d A llem ag n e
s é ta ie n t in s ta l lé e s  en  R u ss ie  47



P o r t r a i t  d e  l 'A m ira l  
T c h itc h a g o ff

C o ll. M .l.D .F .

E sprit  cu ltivé, av ide  de conna issances , il 
p a r ta g e a i t  les idées d u  Tsar, en  p a r t ic u lie r  au 
sujet de la l ibéra lisa tion  des serfs ; m ais  à cela 
la nob lesse  é ta it  to ta lem en t  o p p o sée  ... La 
réform e ne  p o u r ra  abou tir  q u 'e n  1861 ... La 
conscience qu 'il  ava it  de sa su p é r io r i té  in te l 
lectuelle , so n  caractère  en tie r ,  in tra n s ig e a n t  
m êm e ne  lu i facilita ien t p a s  ses ra p p o r ts  avec 
les gens de la cour auxque ls  il ne p rê ta i t  pas 
g ran d e  a tten tion , m an ife s tan t  m êm e à leu r  
é g a rd  u n  cer ta in  m épris .  "Etre et non paraître", 
telle é ta it  sa devise. Il s 'o p p o sa it  aussi à eux 
pa r  son  in tég rité  et sa p ro fo n d e  ho n n ê te té .  Ce 
son t p réc isém en t ces qualités  q u 'a p p ré c ia i t  le 
Tsar et qu i le co n d u is iren t  à n o m m e r  Pavel 
T c h i tc h a g o f f  g o u v e r n e u r  d e s  p r o v in c e s  
d a n u b ie n n e s ,  p o u r  re p re n d re  en  m a in  ces 
p o p u la t io n s  des p r in c ip a u té s  de M oldav ie  et 
de V alachie  : "Les excès de nos troupes ont 
exaspéré les habitants ... Je ne crois pas que le chef 
actuel (Koutousoff), l'auteur de ces maux, soit 
capable d'obtenir des résulta ts ... s'il fa u t  en juger  
par son âge avancé et par le caractère que je lui 
connais ..."

Tchitchagoff en  tro is  m ois  eu t  v ite  fa it  de ré p o n d re  aux 
a tten tes  de son  E m p ereu r .  Il en  avait  reçu  "les pleins pouvoirs " 
p o u r  conclure les tra ités  d 'a lliance avec la P o rte  (la Turquie).

E s tim an t que l 'E m pire  O tto m an  é ta it  su r  le p o in t  de 
tom ber  en  d isso lu tion , b ien tô t  to u t  é ta it  p rê t  p o u r  une a t ta 
que p a r  terre e t par  m er con tre  C ons tan tin o p le .  Le succès de 
ce p la n  au dac ieux  a u ra i t  p u  changer  l 'av e n ir  de l 'O rient. 
M ais avait-il v ra im e n t  chance de réuss ir  face à la d ip lo m atie  
tu rq u e  ? ...

D 'abord  favo rab le  à ce projet, A lexandre ,  à la m i-ju in  
1812, p rév ien t  T ch itchagoff  : "Nous venons d ’être attaqués du 
côté de Kovno ..." P réo cu p é  donc de l 'invas ion  des t ro u p e s  de 
N a p o lé o n  qu i s 'en foncen t au  coeur de la Russie, il conclu t : 
"Songeons à employer toutes nos forces contre le grand en n e m i... 
l ’histoire de Constantinople peut être reproduite plus tard ..."

"Je fus  obligé de renoncer à mes plans, " écrit  Tchitchagoff, 
"et de donner à l ’armée une autre direction. "

Le 4 sep tem b re  1812, l 'a rm ée  de M old av ie  (35.000 h o m 
mes) p assa i t  le D nies te r  en  d irec tion  de M oscou.

*  *  *  

*
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Sous la p re ss io n  de l 'o p in io n  qui c o m p ren d  m al la 
" tactique” que les c irconstances  im p o se n t  à M ikhaïl Barclay 
de Tolly - n ’ay a n t  pas les m oyens  de s 'o p p o se r  à l’avance de 
N apo léon , il le laisse s 'engager  tou jours  p lu s  lo in  - A lexandre  
v en a it  de n o m m e r  K outousoff ,  généra liss im e. Ce dern ie r  
au ra it ,  b ie n  sûr,  été p a r t is a n  d u  com bat, m ais il savait trop , 
lui aussi, qu 'il n ’é ta it  p as  le p lus  fort. A lors il s 'ag issa it  de 
ruser , de m a n o e u v re r  p o u r  rep o u sse r  au  m ieux l 'ennem i
hors  d u  territo ire .

Ses r a p p o r ts  avec Tchitchagoff ne sont pas bons d u  
to u t  ... m ais  il do it  c e p e n d a n t  lui écrire  ...

Celui-ci au  reçu  de  sa lette ironise  : "Au moment où il me 
croyait prêt à passer le Dniester, il y avait quatorze jours que 
j'avais dépassé ce fleuve ; j'avais ensuite traversé la Podolie et la 
plus grande partie de la Volhinie. "

De pare illes  lacunes  d an s  la co m m u n ica tio n  - in c ro y a 
bles de nos  jours , m ais  b ien  explicables à l 'époque  - v o n t  se 
succéder ju sq u 'a u  m o m e n t crucial d u  passage  de la Bérézina 
où  le m a n q u e  de contacts  et de co o rd in a t io n  est f lag ran t en tre  
les qu a tre  a rm ées  censées encercler la re tra ite  de N a p o lé o n  et 
l 'acculer à la riv ière . Si b ien  que Tchitchagoff, contre  tou te  
p rév is io n  (ils a u ra ie n t  dû , se lon  la Tsar, être 160.000) se 
re tro u v e  so u d a in  seul avec 20.000 h o m m es  d ev an t  des forces 
tro is  fois su p é r ieu res  e t ... le g ran d  N apo léon . A tte n d a n t  en  
v a in  W ittg en s te in ,  S treingell,  K outousoff ,  qui ne b o u g e n t  
pas ... Le gel su b it  de la r iv ière  et su r to u t  des m ara is  qui 
l 'en to u ra ien t  p e rm it  à N a p o lé o n  de s 'échapper.

B eaucoup (et K ou touso ff  n ’est sans d ou te  pas innocen t 
dans  cette cabale) im p u tè re n t  à l 'A m ira l l 'échec de cette 
m an o eu v re  qu i a u ra i t  d û  p e rm e ttre  de n eu tra l ise r  la quasi 
totalité  des a rm ées  de N apo léon . M ais, tém oigne  u n  h is to 
rien , le généra l G u il lau m e  de V a u d o n c o u r t  : 'Il f u t  le seul qui 
exécuta les ordres qu 'il avait reçus et la désobéissance des généraux 
qui devaient l'aider fu t  l'unique cause qui V empêcha de remplir la 
mission dont il était chargé." (1)

Q u a n d  la p o u rsu i te  s 'a rrê ta  en  P russe , Tchitchagoff, qui 
n 'a v a i t  p e rd u  n i l 'es tim e n i l 'am itié  d u  Tsar, lui rem it  p a r  
deux  fois sa dém iss ion . M ais A lexandre  ne v o u la n t  pas 
l 'accepter, lui accorda  : "Un congé illimité avec solde entière.

C ep e n d an t ,  "lassé de devoir défendre son action lors du 
passage de la Bérézina", (2) l 'A m iral q u it ta  alors la Russie - où  
il ne d ev a it  jam ais  reven ir.

* * *
*

( ï)  e t (2) - C ité  d a n s  le  "D ic tio n n a ire  N a p o léo n " , d e  Jean  T u la rd



Il circula en  E urope  : Ita lie , France, A n g le te rre  ... occu
p a n t  ses loisirs à écrire , en  français , ses "M émoires", "Ce qu 'il 
avait pu voir ou cru savoir".

Com m e il ava it  ép o u sé  u n e  anglaise , E lisabeth  P roby, 
certa ins  p a rm i ses en n em is  le c lassait  "anglophile" ; m ais c'est 
seu le m e n t qu 'i l  a d m ira i t  l 'o rd re  et les lois de l ’A ngle terre . Il 
vou la it ,  en  to u te  objectivité , ê tre  juste  envers  tou tes  les 
n a t io n s ,  lo u an t  les unes ,  fu s t ig ean t  les au tres  ...

N ’aura-t- il  p as  p lu s  ta rd  d an s  son  b u re a u ,  u n  b u s te  
de ... N ap o léo n ,  qu 'i l  ad m ira it .  En réalité , il é ta it  p ro fo n d é 
m e n t  e t foncièrem ent russe. Et, com m e tous  les ru sses ,  il ne 
se gênait pas  p o u r  c r i t iq u er  la Russie  à l 'é tranger .

D epu is  p eu , m ais  av an t  to u s  ces évén em en ts  de T urqu ie  
et de la gu erre  con tre  les A lliés, en  1811, il ava it  p e rd u  sa
fem m e. Elle lu i av a it  d o n n é  tro is  filles, qui, to u tes  trois,
é p o u se ro n t  des français.

A u  b o u t  de dix ans, lassé p eu t-ê tre  de 
tou tes  ses p é rég r in a t io n s ,  le 1er ju in  1822, il 
achète à Sceaux, à M ad am e Lavit de C lause l et 
à son  frère , la p ro p r ié té  d o n t  ils v ien n en t  
d 'h é r i te r  de leu r  père , le com te M u iro n  : 10 ha, 
92 ares, au  7 de la  ru e  H o u d a n  et le lo n g  de la 
ru e  de F on ten ay  p o u r  70.000 Frs. C 'es t  l ’a n 
cienne d e m e u re  des com tes de Choiseul.

Et qu a tre  ans ap rès , p o u r  son  frère, le
généra l Bazil T chitchagoff qui l'a re jo in t et
qui v ie n t  de d écéd er  chez lui le 18 m ai 1826, 
il ach è te  u n e  co n cess io n  au  c im etiè re  de 
Sceaux.

Bien sûr u n e  q u es tio n  v ien t  à l 'e sp r it  : 
P o u rq u o i  l 'A m ira l  a-t-il choisi de se fixer 
dans  le v illage  de  Sceaux ?

A défau t d 'écrits  a p p o r ta n t  u n e  certi
tu d e , o n  ne  p e u t  s 'em pêcher  de  faire u n  r a p 
p ro c h e m e n t avec les in fo rm atio n s  que donne 
M. Lem aître  d an s  son  artic le très fo rtem en t 
d o c u m e n té  su r  : "Frédéric-César de la Harpe au 
Plessis-Piquet". (1)

Portrait du Général Ce F rédéric -C ésar  La H a rp e  - u n  suisse , cou s in  de no tre
T ch itch a g o ff, f rè re  d e  ï Amirai c r i tique  l i t té ra ire  Jean-François  La H a rp e  - ava it  é té  le p ré 

cep teu r  d 'A le x an d re ,  de 1784 à 1794. Le fu tu r  e m p e re u r  ava it  
a lors  de  7 à 17 ans et l 'A m ira l,  so n  aîné de dix ans, é ta i t  p lu tô t  
su r  les b a teau x  en  ces années-là  ; m ais  il av a i t  s û re m e n t  des 
contacts  f réq u en ts  avec la cour de Saint P e te rsbourg . De p lus, 
au  m o m en t d u  sacre de l ’E m p ereu r ,  en  1801, La H a rp e ,  inv ité  
p a r  son anc ien  élève, rev in t  à la C our et y resta  se p t  mois. 
Tchitchagoff  v e n a n t  d 'ê tre  n o m m é m in is tre  de la M arine , ils

(1) - B u lle tin  d e s  A m is  d e  S ceau x  - 1932 50



se sont alors s û re m e n t  connus et, p a r ta g e a n t  les m êm es idées 
libéra les, o n t  sans d ou te  sym path isé .

Or La H a rp e  p o sséd a it  d ep u is  1799 une  p ro p rié té  au  
Plessis R o b inson  : à cause de ses idées  tro p  "républicaines", 
il ne lui é ta it  p as  to u jo u rs  possib le  de sé journer en  Suisse, où  
il avait p o u r ta n t  acquis à son  re to u r  de Russie, une  m aiso n
près  de G enève.

M ieux encore  : en  avril 1814, à l 'a rr ivée  en  France des 
troupes alliées victorieuses avec en tête l 'Em pereur A lexandre, 
La H arp e  av a it  re tro u v é  son ancien  élève à Langres, p u is  à 
Paris. Et av a it  m êm e reçu chez lu i, au  Plessis R obinson, le 13 
m ai, le Tsar et ses tro is  frères !

Tch itchagoff  a-t-il p r is  p a r t  à ces événem ents , à ces 
rencon tres ,  qu i p e u t  le d ire  ... ?

La H a rp e ,  ay a n t  p u  f ina lem en t re jo ind re  la Suisse, ava it  
v e n d u  la p ro p r ié té  d u  Plessis P iq u e t en  1815 ; et c'est seu le 
m en t  sep t  ans p lu s  ta rd  que l 'A m ira l achètera  à Sceaux ... 
M ais, d 'a p rè s  ce que  nous v enons  de  rap p e le r ,  il est assez  
p robab le  que m êm e s'il n 'a v a i t  pas  r e n d u  visite  à La H arp e ,  
il avait d û  e n te n d re  p a r le r  des p a rag es  de Sceaux et on  ava it  
d û  lui en  v a n te r  les charm es.

* * *
*

Là-bas, e n  R ussie , le Tsar A lexandre  m e u r t  en  1825. Lui 
succède son  frère  N icolas 1er, qui s 'em presse  d 'écrire  à 
l ’A m ira l p o u r  l 'a s su re r  : "... avoir à son égard les mêmes senti
ments que lui portait son frère ..."

M ais, à q u e lq u e  tem ps de là, en  1834, tom be u n  u kase  
en jo ignan t à tous  les Russes de ren tre r  dans  leur pays, sous  
pe ine  de sé q u e s tra t io n  et de confiscation  de leurs  biens.

T chitchagoff  a p p re n d  cela en  Italie et s 'ind igne  de ce qui 
lu i  a p p a ra î t  co m m e une  v io la tion  des priv ilèges et franch ises  
de la n ob lesse  russe . Il res te ra  en  Italie.

Ses b iens  se ro n t  confisqués ... qu 'à  cela ne  tienne.

La ru p tu re  est si com plète  avec son  pays  d 'o r ig in e  
q u 'a u ss itô t  il p r e n d  une décis ion  d o n t  il d o n n era  l 'exp lica 
tion  dans  son  te s ta m e n t de 1847.

"En conséquence des mesures arbitraires par lesquelles l Empereur Nicolas 
a privé la noblesse russe de sa liberté individuelle et de son droit de 
propriété, et moi-même en particulier, de la pension légale due à mes 
services et celle due aussi par les statuts des différents ordres dont je suis 
décoré,] 'ai rompu mon allégeance envers lui, et afin de recouvrer les droits 
de l'homme, je me suis associé à la nation qui a su conserver leplus de liberté 
raisonnable, en me faisant naturaliser sujet anglais.



Il ira  ju sq u 'à  p réc iser  dans ce m êm e te s tam en t  :
... "je recommande à mes filles de leur rendre (aux au torités  

russes) les croix de mes décorations russes de Saint Alexandre, de 
Saint Wladimir, de Sainte Anne et de Saint Georges.

L 'A n g le te rre  ... c 'est là - ay an t  p e rd u  le v u e  en  1834 - 
q u ’il ré s id e ra  le p lu s  v o lon tie rs ,  à B righton, W e s te rn  Terrace 
n°7, a u p rè s  de sa fille A déla ïde , b a ro n n e  de Sain t M artin .

Q u a n d  il v ie n t  en  France, il d e scen d  à Paris , au  41 ru e  de 
la Ville l 'E vêque , chez une au tre  de ses filles, C a ther ine  
récem m en t m ariée  à C harles-M arie  N au d e t .

Il n o u s  fa u t  n o u s  a r rê te r  quelques  in s tan ts  su r  la p e rso n 
nalité  de cet ép o u x , co lonel de lanciers  e t co m m a n d e u r  de la 
Légion d 'H o n n e u r  d o n t  le p a rco u rs  m ilita ire  ava it ,  à ses 
d éb u ts ,  c u r ie u se m e n t  croisé celui d e  son  beau-père .

N é en  1787, en tré  à 16 ans à l'Ecole spéciale m ilita ire  de 
F o n ta in eb leau , le jeune  l ie u te n a n t  de chasseu rs  à cheval 
ava it  fa it  to u tes  les cam p ag n es  n ap o léo n ien n es  ... et tou t 
juste  p ro m u  cap ita ine  av an t  la cam p ag n e  de Russie e t b lessé 
d 'u n  co u p  de lance  à la  cu isse  d ro ite  à la ba ta ille  de M ojaïska, 
il ava it  é té  fait chevalie r  de la Légion  d 'H o n n e u r ,  le 8 octobre 
1812, à M oscou  !

A p rès  W aterloo , se lon  les exigences des A lliés, il avait 
été "licencié", com m e tous  les m em bres  de l 'a rm ée  im péria le . 
M ais il av a it  p r is  les d ev a n ts ,  et fort de l 'a p p u i  d u  colonel de 
La tour M a u b o u rg  sous lequel il av a it  déjà servi, "assurant de 
son dévouement au Roi et à son Auguste  famille"  .. (1).. "exposant 
son désir de continuer le service militaire ..." le vo ilà  très  vite 
cap ita ine  au  13ème ré g im e n t  de chasseu rs  à cheval de la 
M euse et, en  1818, à l 'o rg an isa tio n  de la nouve lle  a rm ée, il est 
chef d 'e sc a d ro n  au  6èm e D ragon  de la Loire. Bien p lus ,  Louis 
XVIII (N a u d e t ,  en  1814, avait eu  l 'h o n n e u r  d 'ê tre  chargé 
d 'e sco r te r  le fu tu r  roi de  Calais à Paris) le fait C heva lie r  de 
l 'O rd re  royal e t m ilita ire  de Saint Louis en  1823 et en  1824, 
officier de la Légion  d 'H o n n e u r .  M otif  : "excellente conduite ; 
son dévouement au Roi ne laisse rien à désirer. "

S u r v i e n t  la  r é v o l u t i o n  d e  1830, l ' a b d i c a t i o n  de  
C harles  X et l 'a r r ivée  a u  p o u v o ir  d 'u n  au tre  B ourbon , m ais  de 
la M aison  d 'O rléan s  : le ro i Louis Ph ilippe . N a u d e t  passe  
au ss itô t  l ieu ten an t-co lo n e l au  6ème rég im en t de Lanciers et 
deux  an s  p lu s  ta rd ,  en  janv ier  1832, co lonel au  3èm e rég im en t 
to u jo u rs  de Lanciers.

Q uelle  e s t  alors sa s itu a t io n  ? Il a p e rd u  ses p a re n ts  en  
1814, m ais  il n 'e s t  p as  de fam ille fo rtu n ée  ... son  frère est 
cap ita ine  d 'E ta t-m ajo r  e t il a une  soeu r  qui, v euve , "élevait ses 
quatre filles par son talent de peinture. "

(1) - Cette citation et la suivante : Dossier personnel (Service historique de l'Armée de Terre - Vincennes)
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La m o rt  l 'av a it  fauchée en  1826 et c 'é ta it m a in te n a n t  les 
deux  frères qu i - sans au tres  ressources  que leu rs  a p p o in te 
m ents  - é ta ien t  chargés  de ces "quatre jeunes personnes, qui 
n'avaient absolument que ces deux officiers pour soutien."

Cette "position malheureuse" de  C harles  en  particu lie r ,  
éta it  connue  de ses chefs et les ava ien t po rtés  à favoriser  son 
avancem ent. Il é ta it  no té  : "... de très bonne éducation, fortune  
médiocre. Bel homme et bonne tenue. ” O n  le nom m e com m andeur  
de la L égion  d 'H o n n e u r  en  1835.

C o m m en t e t  dans  quelles c irconstances se fit le r a p p ro 
chem ent avec C a th e r in e  Tchitchagoff v iv an t  avec son  père  au 
117 fa u b o u rg  S ain t H o n o ré  ? ... Par quels in te rm éd ia ire s  ? ... 
Il sem ble que le co lonel savait  se m énager  des contacts  et des 
re la tions  b ien  placées.

Q u a n d  il d e m a n d a  à son M in is tre  l 'a u to r isa t io n  de se 
m arie r ,  elle lui fu t  accordée sans p ro b lèm e  ni délai, le 26 
novem b re  1837 : "Le mariage paraissant convenable ..." ..."cette 
demoiselle jouit d ’une bonne réputation, appartient à une famille 
très honorable, apporte en mariage une dot en espèces de 150.000 
fcs (7.500 de revenu) et ses espérances de fortune peuvent être 
évaluées à pareille somme".

Les co n d it io n s  civiles d u  m ariage  fu re n t  rég lées  et 
s ignées le 13 d écem bre , au  dom icile  de l’A m ira l,  en  p résence 
de deux n o ta ire s ,  Me O u tre b o n  et Le Tavenier et en  p résence 
" ... du comte Gérard, grand Chancelier de l ’Ordre royal de la 
Légion d'Honneur, maréchal et Pair de France".

La cé rém o n ie  d u  m ariage  n ’e u t  lieu que le 11 janv ier  
su iv an t (1838). Et le len d em a in ,  le colonel r e to u rn a  chez le 
no ta ire  p o u r  l 'av e r t i r  que le Roi Louis P h il ippe  ... avait bien 
voulu donner son agrément au mariage... et qu'il veut bien apposer 
sa signature au dit-contra t ..." En conséquence, le Colonel e t les 
deux  n o ta ire s  se r e n d ire n t  im m é d ia te m e n t aux  Tuileries, 
p o r ta n t  le co n tra t ,  p o u r  le p résen te r  au  Roi afin  que  lu i-m êm e 
et son  ép o u se ,  la Reine M arie-A m élie  y ap p o sen t  leu rs  deux 
s ignatures .

H élas  ... le b r i l la n t  colonel - il n 'a v a i t  que 50 ans - 
m o u ru t  u n  an  p lu s  ta rd ,  le 9 février  1839 ... dans sa garnison, 
à Vienne (Isère) à la suite d ’une fièvre cérébrale. "

Si l 'A m ira l  p e rd a i t  là l ’espo ir  d 'u n e  p o s té r i té  - et il 
semble que  la b a ro n n e  de Saint M artin ,  en  A ng le te rre ,  n 'a v a i t  
pas d 'e n fa n t  - sa tro is ièm e fille, Emilie, en  ava it  eu , elle, cinq, 
d o n t tro is  fils : F rédéric ,  C harles  et G ustave  , m ais  elle é tait 
décédée p r é m a tu ré m e n t  et ses enfan ts  é ta ien t d em e u ré s  en 
A ngle te rre  a u p rè s  de leu r  père , H enri,  com te de C rouy .

* 56 *



De son  côté, C a therine  qu i n 'a v a i t  g uère  que tren te -  
deux  ans à so n  v eu v ag e , s 'é ta it rem ariée  avec le com te 
E ugène  d u  Bouzet, u n io n  b ien  faite p o u r  ré jou ir  le coeur de 
l 'A m ira l  : d u  Bouzet é ta it  de fam ille m arit im e , so n  g ran d -  
père , le m arq u is  d u  B ouzet ava it  été chef de d iv is io n  des 
arm ées  navales . Et lui, à d ix -sep t ans, au  so rt ir  d u  collège 
m arit im e  d 'A n g o u lè m e , ava it  auss itô t em b arq u é  su r  "La 
Thétis"  n o n  p o u r  la gu e rre  com m e son b eau -p ère ,  m ais  sous 
le c o m m a n d e m e n t  de Bougainville , p o u r  u n  v o y ag e  a u to u r  
d u  m o n d e  qu i d u ra  ... q u a tre  ans.

A son  re to u r  en  France, n o m m é enseigne de va isseau , il 
fait p a r t ie  p e n d a n t  tro is  ans de la s ta t ion  d u  Levant. Puis, 
n o u v e lle  occasion  m erveilleuse , en  ju in  1837, il es t n o m m é 
second  d e là  fréga te  "La Zélée" q u i ,jo in te  à "L'Astrolabe",p a r t  
en  ex p éd it io n  au  Pôle S ud  et découvre  la Terre  A délie , sous 
le c o m m a n d e m e n t  de D u m o n t d ’Urville. Lequel ap p réc ie ra  
te l lem en t le jeu n e  m arin ,  "... son habileté et sa constance dans ce 
long et dangereux voyage" (1) qu 'il v o u la it  se le d o n n e r  com m e 
successeur  d an s  ses voyages  de découvertes . P ro jet qu i n 'e u t  
pas  de suite , D u m o n t  d ’U rv ille ,  com m e on le sait, a y a n t  péri  
d an s  u n  acc iden t de ch em in  de fer en tre  Paris  et Versailles.

C ’est alors q u 'a p rè s  u n  p rem ie r  con tac t avec le Pacifi
que, la ca rriè re  de  d u  B ouzet p re n d  son o r ie n ta tio n  décisive. 
N o m m é  cap ita ine  de corvette , il appare ille  le 6 ju in  1841 p o u r  
la N o u v e lle  Z é lande , su r  "L 'A llier" p u is  su r  "L’Aube".  Le 
voici en  O céanie , aux îles W allis où, "avec prudence et habi
leté ", il p a rv ie n t  à re tro u v e r  les restes d u  b ien h eu reu x  Chanel.

En ju ille t  1843, re to u r  à Brest p o u r  u n  tem p s  de repos. 
Sur sa d em a n d e ,  il reçoit u n  poste  au  m in is tè re  de la M arine  
p o u r  occuper  le tem p s  qu 'i l  passe  à Paris.

"C'est au  cour de ce séjour qu 'il  ren co n tre  C a th e r in e  et 
que le m ariage  est décidé. M ais C a therine  e n  s 'en g ag ean t  
réa lisa it-e lle  à quel p o in t  son époux  é ta it  ..."un n a v ig a te u r  
ay an t  la p a s s io n  des g ran d s  voyages  et l 'é tu d e  des pays  
lo in ta in s  ...", à quel p o in t  son  existence - il a p p ro c h a i t  de la 
q u a ra n ta in e  - é ta i t  liée à la mer.

L’année  m êm e de so n  m ariage , 1844, il reço it  le com 
m a n d e m e n t  de  "La Brillante" p o u r  la s ta tion  des M ers d u  Sud  
: il res te ra  q u a tre  ans à s il lonner le Pacifique ... s 'a r rê ta n t  
p o u r  la p rem iè re  fois en  N ouvelle  C alédon ie , qu i ne  nous  
a p p a r t ie n t  pas  encore. Il réu ss it  là, "avec tact, sagesse et 
fermeté"  à t ire r  des m ains  des ind igènes  p lu s ieu rs  m iss io n 
na ires  qui c o u ra ie n t  g ra n d  r isque  d 'ê tre  assassinés. Le Saint 
Siège lu i en  s a u ra  gré en  le fa isan t co m m a n d e u r  de l 'O rd re  de 
Sain t G régoire .

(1) - Cette citation et les suivantes : "Le Moniteur Universel" 22 septembre 1867, et "La Revue Maritime et 
Coloniale" novembre 1867
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Le 19 ju in  1849, il est de re to u r  en  France et o n  le nom m e 
à la C o m m iss io n  de rév is ion  d u  C ode péna l m aritim e.

* * * 
*

Il se t ro u v a i t  donc  à Paris  lo rsq u 'a u  cours d 'u n  séjour 
rue  de la Ville l 'E vêque  chez sa fille C a therine ,  1 am ira  
Tchitchagoff décéda , à 82 ans, le 10 sep tem bre  1849.

la  "m aiso n  d e  l 'A m ira l 
a c tu e lle m e n t s ièg e  d u  
G az  d e  F ran ce

D epuis  q u e lq u e  tem ps déjà, en  avril 1842, il ava it  m an d é  
le généra l M ackenzie  p o u r  s igner  à sa place 1 acte de de ven te  
à M. B ertron  de  la p ro p r ié té  de Sceaux ; p o u r  130.000 Frs.

A u su je t de sa m ort ,  il avait  to u t  p ré v u  dans  son te s ta 
m en t  réd ig é  le 20 m ai 1847. Il d e m a n d a i t .

"Qu'après sa mort, aucune cérémonie de pompe ne soit fa ite . 
Un ministre protestant fera le service religieux et mon corps placé 
dans un cercueil de bois de sapin et recouvert^ du drap de velours 
noir qui a servi pour ma femme et que ] 'ai gardé pour cet usage, doit 
être transporté à Sceaux (Penthièvre) et enterré dans le cimetière 
aussi près de mon frère que possible".

Ce qu i fu t  fa it  le 10 n o v em b re  1849.

Il ava it  au ss i  p r é v u  la d es tin a tio n  de ses souven irs  les 
p lu s  chers  :

"Mon sa b re  d'uniforme et mon grand pupitre avec tout ce qui 
y appartient, je les lègue à Henri, comte de Crouy.

Mes pistolets anglais, à son fils aîné Frédéric de Crouy.
Mes pistolets français, de Boutet, à son second fils, Charles de

Une troisième paire de pistolets allemands, par Kuchenreiter,
à son troisième fils , Gustave de Crouy.

Ma montre en or, de Bréguet, avec la chaîne, au comte Eugene
du Bouzet, ainsi que mon petit pupitre".
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Et c 'est Eugène d u  Bouzet p réc isém en t,  qu i fa it la d é 
m arche  au  c im etiè re  de Sceaux, le 19 m ars  1851, p o u r  
ob ten ir  :

"Une concession pour y fonder à perpétuité, la sépulture 
particulière de la famille de M. l'Amiral Tchitchagoff, son beau- 
père".

Et le voilà  rep a r t i  - m ais p o u r  d eu x  ans seu le m e n t  ! - sur 
la frégate  "La Pandore" p o u r  une  no u v e lle  s ta t io n  dans  le 
Levant.

En 1854, c'est p lu s  lo in ta in  : deux  postes  im p o r ta n ts  sont 
vacan ts  qu i lu i son t a t t r ib u és  :
- le  g o u v e r n e m e n t  d e s  E t a b l i s s e m e n t s  f r a n ç a i s  de 
l 'O céanie ,des  M arqu ises  et de la N o u v e lle  C alédon ie .
- le c o m m a n d e m e n t  de  la su b d iv is io n  nav a le  de  ces parages.

Il p a r t  donc  le 10 ju in  sur la co rvette  "L 'A ven tu re" p o u r  
re tro u v e r  le Pacifique, son  te rr ito ire  d 'é lection. A rrê t  à Tahiti 
p o u r  y in s ta lle r  le cap ita ine  de frégate  Roy com m e c o m m a n 
d a n t  particu lie r .

Puis  il p re n d  la d ire c t io n  de la N o u v e lle  C alédonie . A 
p e u  p rès  à m i-chem in , aux a len to u rs  des îles Tonga , il a 
l 'occasion  de sau v er  u n  tro is -m ats  b a rq u e  angla is  "Le Selma " 
et on  lui en  sera te l lem en t reco n n a issan t que la C o u r  d 'A n g le 
te rre  lu i o ffrira  u n  très b e a u  sabre  d 'h o n n e u r ,  so ig n eu sem en t 
conservé dans  sa fam ille.

Le 19 janv ier  1855 il est donc  en  N o u v e lle  C a lédon ie , 
d o n t  n o u s  v enons  de n o u s  em p are r  e t au  cours  d 'u n  séjour de 
q ua tre  m ois, il exp lo re  l'île, ses ressources , je tte  les bases 
ad m in is tra tiv es  de  n o tre  nouve lle  colonie, co m m ence  à en 
p rév o ir  la co lon isa tion  ru ra le .

A près  y avoir ins ta llé  le chef de b a ta i l lo n  T es ta rd ,  il 
r e p re n d  la m er d irec tio n  Tahiti. M ais, en  q u i t ta n t  N o u m éa , 
dans  la n u i t  d u  28 au 29 avril, "L'Aventure"  e n tra în ée  p a r  de 
forts  co u ran ts  ignorés à ce po in t ,  se je tte  su r  les récifs e n to u 
ra n t  l 'île des Pins. "Admirable de présence d'esprit, de courage et 
de sang-froid", d u  Bouzet o rgan ise  le s au v e tag e  "dans le plus 
grand calme" et, com m e il se doit,  qu it te  le d e rn ie r  le bâ tim en t,  
acclam é p a r  ses hom m es. C o n fo rm ém en t à nos  lois m ili ta i
res, il rev ien t  en  F rance p o u r  re n d re  com pte  d e v a n t  le C o n 
seil de g u e rre  de la p e r te  de "L 'Aventure" . Il fu t  acquitté .  A 
l 'u n an im ité ,  et s 'en  alla, au  m ois d 'oc tobre , r e p re n d re  son 
co m m an d em en t.  H e u re u se m e n t  com m ença ien t à a p p a ra î tre  
les p rem ie rs  nav ires  à v a p e u r  am élio ra n t  les te m p s  d e  tra v e r 
sée.

Q uelle  p o u v a i t  ê tre  la vie de C ather ine  p e n d a n t  ces 
années  d 'absence  de so n  époux  ?
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A près la m o rt  de so n  père , elle s 'é ta i t  tro u v ée  d e v a n t  le 
tré so r  de ses M ém oires  ... il y av a it  én o rm é m e n t de feu ille ts , 
b eau co u p  de ra jo u ts  ... certa ins  p assages  écrits  en  italien , 
m ais  la p lu p a r t  en  français . U n  cahier en tier  écrit, alors qu 'il 
é ta it  aveugle , "à l'aide d 'une machine". Ces m ém oires  ne 
co n s ti tu a ien t pas  d u  to u t  une  "justification" : Tchitchagoff 
avait toujours refusé  de s 'expliquer sur l'affaire de la Bérézina. 
Il était sû r  que l’h is to ire  lu i d o n n e ra i t  ra ison. La seule  chose 
qui le p réoccupa it ,  c 'é ta it  q u 'A lex an d re  ne  d ou te  jam ais  de 
son  innocence. Il n ’y a d 'a il leu rs  jam ais  eu  en tre  eux a u cu n  
m alen ten d u .

En ou tre , très  re lig ieux , il ava it  p a rd o n n é  à tous  ses 
ennem is.

11 av a it  d e m a n d é  à sa fille de to u t  b rû le r  - ce qu 'e lle  avait 
refusé ; alors il lui av a i t  to u t  confié, m ais  en  lui in te rd is a n t  de 
les tran sm e ttre  à qu i que  ce soit.

Or u n  p a re n t  de  son  m ari,  le com te  d u  Bouzet, qu i l 'ava it  
a idée à m e ttre  de l 'o rd re  dans  les p ap ie rs ,  pu b lia  en  1855, à 
son  insu  sem ble-t-il ,  d an s  "La Revue contemporaine " (M ercure 
de France) q u e lq u es  feu ille ts  co n cern an t l 'affaire de 1812. Et 
p lu s  encore, en  cette  m êm e année  1855, m ais  d e p u is  Berlin, 
il pub lia  sous le t i t re  : "Mémoires de l'Amiral Tchitchagoff" u n e  
b io g rap h ie ,  an o n y m e, e t une  p ré se n ta t io n  de certa ins  textes 
de l 'Am iral.

X- X- *

X-

A son re to u r  de N o u v e lle  C alédon ie , le con tre -am ira l  d u  
Bouzet ava it  eu  à p e in e  tro is  m ois de repos  : le 25 ju in  1859, 
il est n o m m é au  c o m m a n d e m e n t  su p é r ie u r  de la M arine  en 
Algérie.

A le x a n d re  1er e t  so n  
co ch er Ilya
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Et neu f m ois  p lu s  ta rd ,  c o m m a n d a n t  en  chef de la 
d iv is ion  nav a le  d u  Brésil et de La P la ta , po s te  qu 'il rem p li t  
ju sq u 'a u  30 m ars  1863, alors que sa san té  é ta it  déjà b ien  
altérée. Ce sera d 'a il leu rs  sa d e rn iè re  cam p ag n e  : l 'E m p ereu r  
N a p o lé o n  III le n o m m e ra  en a o û t  1864 g ra n d  officier de la 
Légion  d 'H o n n eu r .

Q u aran te  ans de services effectifs, d o n t  tren te  à la m er 
l 'a v a ien t  épu isé  et le c o n d a m n a ie n t  à u n  repos  p ré m a tu ré  ; de 
p lus  u n e  m alad ie  inexorab le  lui fa isa it  p e rd re  p e u  à p e u  le 
m o u v e m e n t  e t p re sq u e  la parole . Il m o u ru t  le 22 sep tem bre  
1867.
Voilà C a therine  v eu v e  p o u r  la seconde fois. A d ire  v ra i,  
com m e tou tes  les ép o u ses  de m arin s ,  elle n 'a v a i t  p as  b e a u 
coup  jou i de la p résen ce  de son m ari. Elle en  a r r iv a i t  p re sq u e  
à p ré te n d re  "qu'elle ne le connaissait pas ..." Il ava it  b ie n  sûr 
passé  p e u  de te m p s  à son  foyer et encore , q u a n d  il é ta i t  là, 
so u v e n t  re tiré  d an s  son  b u re a u ,  il p assa it  de longues  h eu res  
seul, silencieux, o b se rv a n t  les éto iles ... P o u rq u o i  s 'en  é to n 
ner  ? En 1826 déjà, Bougainville  ap rès  q u a tre  ans de voyage  
a u to u r  d u  m o n d e  s igna la it  au  su je t d u  jeune  d u  Bouzet : 
" ... s'est fort exercé aux observations astronomiques ..."

Par a illeurs  C a th e r in e  res ta it  p réoccupée  de cette b io 
g rap h ie  de l 'A m ira l son  père ,  éd itée  de n o u v e a u ,  cette fois à 
Leipzig , en  1862. P a rv e n u  en  Russie, le livre ava it  p ro v o q u é  
de v ives  réac tions  : Tchitchagoff fu t accusé de critiques  
"indignes" su r  la Russie et su r  les Russes. Irritée , C a ther ine  
fit u n  procès à son  p a re n t  d u  Bouzet ; elle le g ag n a  et le livre 
fut, e n  p r inc ipe ,  in te rd i t  ; m ais  co n tin u a  à c ircu ler  (1). A lors 
elle r e g ro u p a  les feu ille ts ,  t ra d u is i t  en  français  les rares  
passag es  écrits e n  angla is  ou  en  ita lien  et, l 'âge  v en an t ,  elle 
rem it  le to u t  à u n  p a re n t  de son côté, u n  cer ta in  L éonid  
Tchitchagoff. Celu i-ci r e p r i t  le trava il,  le t ra d u is a n t  cette  fois 
en  ru s s e  ! e t  le f i t  p a r a î t r e  - m a is  a p rè s  la m o r t  de 
C a th e r in e  - dans  la R evue  de la Russie  anc ienne  : "Rousskaïa 
Starina"  (2) o ù  de  longs p assages  son t consacrés à la fam ille  
Tchitchagoff.

N o u s  recon n a isso n s  que n o u s  avons u tilisé  l 'u n e  et 
l 'au tre  source.

(1) - C 'e s t  c e lu i q u e  l 'o n  t ro u v e  a u jo u rd 'h u i  à la  B ib lio th èq u e  T o u rg u e n ie v , à P a r is
(2) - A n n é e s  1885, 1886, 1888
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Les 3 to m b e s  T c h itc h a g o ff  
au c im e tiè re  d e  Sceaux . 
D eb o u t, M . A le x an d re  
V ass iliev , d e sc e n d a n t  d e s  
T ch itch a g o ff

C atherine  d u  Bouzet avait donc qu itté  ce m o n d e ,  à 
Paris , le 11 sep te m b re  1882 : elle avait  75 ans. R usse  elle était  
née, ru sse  elle é ta it  d em eu rée  : d an s  son  te s tam en t,  elle avait 
d e m a n d é  q u 'u n e  som m e de 100 Frs soit rem ise à l ’o rgan iste  
afin que , p e n d a n t  l 'office, fu t joué : "Dieu protège le Tsar !"

Puis  sa d ép o u il le  avait  re jo in t celle de son  père  et de son 
oncle au  m ilieu  d u  c im etière  de Sceaux où, d e p u is  p lu s  d 'u n  
siècle, à l 'abri d ’u n  v ieil if, su b s is ten t ces tro is  tom bes  russes  
q u ’u n  de le u rs  d e s c e n d a n ts ,  le d é c o ra te u r  b ie n  c o n n u  
A lexandre  Vassiliev, v ien t  ju s te  de re trouver .

Et p eu t-ê tre  aussi d 'a u tre s  descendan ts .

E dm ée Benoist de la G ran d iè re

Mes remerciements vont à Mme Tchalik et Mme Alexandra Gaillard 
pour leur lecture du russe.
A Mme Sophie de Lastours et à Mme Lemaître. A M. Vassiliev et à M. 
du Bouzet dont les indications et les conseils furent précieux.
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C o m p t e - r e n d u  d e  l 'E x p o s i t i o n  :
l e s  R u s s e s  a  P a r i s  a u  XIXe. s i e c l e
présentée  au M u s e e  C a r n a v a l e t  (2 avril-30 ju in  1996)

In tr ig u és  p a r  la v is ite  à Sceaux d ’A lex an d re  Vassiliev 
d e sc e n d a n t  de la fam ille Tchitchagoff (L’A m ira l Tchitchagoff 
fu t  p ro p r ié ta i r e  de 1822 à 1842 de la m a iso n  occupée  ac tue l
lem en t p a r  le G az de France, 112 ru e  H o u d a n )  v e n u  chercher  
les rac ines  de ses ancêtres, les A m is de Sceaux son t p a r t ic u 
l iè re m e n t  cu rieux  de la R ussie  d u  siècle d e rn ie r  et l ’exposi
tion  p ré se n té e  au  M usée C a rn a v a le t  va  le u r  fo u rn ir  l ’occa
sion  d ’éc la ire r  le contexte de cette p a g e  d ’h is to ire  com m une.

A cette  occasion, le M usée  C a rn av a le t  a o u v e r t  son 
fonds  g ra p h iq u e  com plé té  p a r  des tab leau x , des scu lp tu res ,  
des d o c u m e n ts  d ’archives p rê té s  p a r  de g ra n d s  é tab lisse 
m en ts  qu i p e rm e tte n t  d ’avo ir  u n  p a n o ra m a  de la v ie  p a r i 
s ienne des  R usses  de 1814 à 1896. La G alerie  T re tiakov  de 
M oscou, de  so n  côté, a co n tr ib u é  à il lu s tre r  P aris  v u  p a r  les 
Russes.

L ’O c c u p a t i o n  r u s s e  a  P a r i s ,  1 8 1 4 - 1 8 1 5

C ^ re ù r C & u /n e  u u jJ ljtn j y /r p r û  '■

Le Tsar Alexandre 1er, empereur de tou- 
es les Russies, accompagné du roi de Prusse, 

entre dans Paris le 31 mars 1814 (1) ; tous deux 
pénètrent par le pavillon d ’octroi de la barrière 
de Menilmontant construit par Ledoux comme 
ceux de la Nation, de Denfert, de la Vülette. Ils 
s'engagent à respecter l'intégrité des frontières 
de la France. Le roi de Prusse s'installe chez le | 
prince Eugène de Beauhamais, l'empereur chez 
Talleyrand ; les officiers réquisitionnent les 
demeures des particuliers, ce quine réjouitpas 
tous les propriétaires.

d e  la C a m p a g n e  d e  F ra n c e"  ten té e  p a r  N a p o lé o n  p o u r  s a u v e r  son

A l. Iv . SA U E R W E ID
B iv o u ac  d e s  C o sa q u e s  s u r  le s  C h a m p s -E ly sé e s

(1) - A p rè s  l 'é c h ec  
A n o n y m e  - Le R u sse  p re n a n t  u n e  leço n  e m p ire
de  g râ c e  à  P a r is  - 1814
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ARCHIVES 

*  SCEAUX (92) * 1

Les C osaques b iv o u a q u e n t  au  bas des C ham ps-E lysées. U n 
TE DEUM  est  célébré le 10 avril  1814, jou r  de P âques  su r  la 
place Louis XV (1), g ro u p a n t  ca tho liques  et o r thodoxes  en  
d é p i t  d u  déca lage  d u  ca len d rie r  ju lien  et g régorien .

C 'est P ie rre  Fontaine , l 'a rch itecte  de l 'ép o q u e  im péria le  
qu i est chargé  d 'o rg an ise r  la fête.

De n o m b re u se s  ca rica tu res  circulent. Les Russes y sont 
rep résen tés  lo u rd a u d s ,  t im id es  sous les A rcades  d u  Palais 
Royal, r e n d e z -v o u s  ga lan t ; ils se p rê ten t  aux  leçons de 
m a in t ien  et d 'é légance. D eb u co u rt  re p re n d  les costum es 
gravés  d 'a p rè s  les dessins  de C arie  Vernet. Les jeunes filles 
a p p a ra issen t  m in u scu les  à côté de ces g igan tesques  cosaques. 
Les officiers c o u re n t  les th éâ tre s  ; N icolas T ourguen iev  ra 
conte  ses so irées  au  T héâtre  Français  et à l 'O péra . D em idov, 
i l lustre  d e sc e n d a n t  d u  p ro p rié ta ire  des M ines de l 'O ural, 
rencon tre  les cercles lég itim is tes  - il y côtoie Benjam in C ons
tan t,  M me de Staël, C h a tea u b rian d .  Ryleïev auss i b ien  que 
M ourav io v  so n t séd u its  p a r  la dém ocra tie  française , m ais ils 
n 'e n  se ron t p as  m oins  p e n d u s  p o u r  avoir partic ipé  à la 
révo lte  des D écem bris tes  en  1825.

Les ém ig rés  français  accueillis  p a r  la Russie  p e n d a n t  la 
pé r io d e  ré v o lu tio n n a ire  et le P rem ier  Em pire  g a rd e n t  u n  
so u v en ir  é m u  de leu r  séjour chez le Tsar. Les deux  na tions  
sem blen t se c o m p re n d re  p a rfa i tem en t  et le re to u r  en  Russie 
s 'avère  d o u lo u re u x  (l 'eau-forte  d u  C osaque à cheval sur une 
écrevisse q u i t ta n t  la gentille  française  en d it  long). Les jeunes 
nobles  ru sses  s e n te n t  b ien  que la vie qui les a t ten d  n 'a u ra  
p lu s  jam ais ce g o û t  de b o n h eu r .

G.J. G A TIN E
Les C o sa q u e s  en  b o n n e  fo r tu n e

L es  M o n t a g n e s  r u s s e s

G A R N ER A Y  e t BO-VINET 
M o n ta g n e s  d e  B ellev ille  
B a rriè re  d e s  T ro is C o u ro n n e s

Les re scap és  de la G ran d e  A rm ée de 1812 racon ten t 
leu rs  explo its  su r  les éch afau d ag es  glacés qu 'ils  on t d es
c e n d u  sur des  t ra în e a u x  à roule ttes .. .  Les frères  Ruggieri 
s ' e m p a r e n t  d e  l ' i d é e  e t  a j o u t e n t  à l e u r s  s p e c ta c le s  
p y ro te c h n iq u e s  l 'a t t ra c t io n  des  g lissades à la ru sse  sous le 
n o m  de Sau t d u  N ia g a ra  ! Entre  1816 et 1822, aux "M ontagnes 
russes" de la b a rr iè re  d u  Roule s 'a jou ten t les m on tagnes

( i ) - A u jo u rd 'h u i  p la c e  d e  la  C o n c o rd e
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françaises  dans  le parc  d u  financier  Beaujon, F a u b o u rg  d u  
Roule, e t  les m o n tag n es  de Belleville au  m écan ism e  de plus 
en  p lu s  élaboré.

D ans le ja rd in  Tivoli, les em p e re u rs  d 'A u tr ich e  et de 
Russie et le roi de P russe  se la issen t eux  m êm es attirer.

D ans le ja rd in  d u  D elta  n a issen t  les m o n ta g n e s  ég y p 
tiennes, d o n t  les décors r a p p e la ie n t  les p y lô n es  des tem ples  
égyptiens...  avec u n  treu il  ac tionné p a r  u n  câble. T ou t ce 
systèm e n 'é ta it  p a s  sans d a n g e r  et que lques  acciden ts  re fro i
d ire n t  les publics. N éan m o in s  le te rm e fu t  conservé  et est à 
la base  des "Scenic Railw ays" am éricains. Seul d em eu re  le 
P an s té réo ram a , ancêtre  en  relief des P anoram as .

R e g n e  d e  N i c o l a s  1 er  d e  1 8 2 5  a  1 8 5 5

Bon n o m b re  de com tes e t de p rinces  russes  sé jou rna ien t 
à Paris. C 'est  a lors  que R ostopch ine  m arie  sa fille au  Com te 
Eugène de Ségur ; c 'est auss i à cette p é r io d e  que la p rincesse  
M ath ilde , nièce de N a p o lé o n  B onaparte , re n co n tre  e t épouse  
le p ré te n t ie u x  A nato le  D em idov . M ais, en  D écem bre 1825, se 
s itue la co n ju ra tio n  des "Décabristes" qu i v e u le n t  écarte r  d u  
trône  N icolas  1er à cause de ses idées abso lu tis tes ,  au  profit  
de son  frère  C onstan tin . N ico las  1er la ré p r im e  p a r  la p e n d a i 
son et la d é p o r ta t io n  des conjurés  en  Sibérie. Les officiers aux 
idées rév o lu tio n n a ire s  s 'ex ilen t à Paris e t se re t ro u v e n t  chez 
N icolas T o u rg u en iev  (à ne pas  con fondre  avec son  h o m o 
nym e Iv an  T o u rguen iev  a rr iv é  en France se u le m e n t en  1847).

P a rm i eux  Iv an  G olovine lié à la C om tesse  d 'A gou lt,  
D olgorow ki, B akounine qui rencon tre  P ro u d h o n  et l ' in q u ié 
tan t A lex an d re  F lerzen  qu i a laissé de n o m b re u x  tém o ig n a 
ges de cette  vie de rév o lu tio n n a ire s  ré fug iés  en  France mais 
qui lu i,  n e  f réq u en te  pas les salons.

L a  S o c ié t é  d e s  S a l o n s  :

D ip lom ates ,  gens d u  m o n d e  lassés de l 'a u s té r i té  q u 'im 
pose N icolas  1er, e sp ions  et convertis  au  ca tho lic ism e se 
r e t ro u v e n t  avec A lex an d re  T ou rg u en iev , la C om tesse  de 
Ségur, les N esse lro d e  dans  le sa lon  de Soph ie  Sw etchine. Les 
c a th o l iq u e s  u l t r a m o n ta in s  (1), L a m e n n a is ,  L a c o rd a ire ,  
M o n ta lem b ert  e t  Falloux a p p o r te n t  à cette société le sou tien  
relig ieux .

Le Tsar, en  d é p i t  de la fe rm etu re  des f ron tiè res  en  1830, 
de l 'éc rasem en t de  l 'in su rrec t io n  po lona ise  en  1831 et de la 
ru p tu re  des  re la tio n s  d ip lo m a tiq u es  avec la F rance en  1848, 
accorde aux ar is tocra tes  le d ro it  de re s te r  en  France, mais
(1) - U ltra m o n ta n ism e  : e n se m b le  d e  d o c tr in e s  th é o lo g iq u e s  f a v o ra b le s  a u  S a in t-S ièg e

p a r  o p p o s it io n  a u x  o p in io n s  g a llic a n e s



avec parc im onie . De cette  b r il lan te  société, le secrétaire  de 
l 'am bassade  de Russie de 1842 à 1852, Victor de Balabine 
donne  une d esc rip tio n  en chan te resse  - d o n t  la p résence aux 
bals d u  v ieux  prince  Tuffiak ine  n 'e s t  pas  le m o in d re  attra it.  
Là a p p a ra î t  le n o m  de l 'A m ira l T chitchagoff d o n t  Vassiliev 
est si fier. Jeune officier d es tin é  à u n e  belle  carrière  à la fin 
du  règne de C ather ine  II, il es t à n o u v e a u  en  faveu r sous 
A lexandre  1er qu i le n o m m a m in is tre  de  la m arine  et lui 
confia le c o m m a n d e m e n t des Provinces  D an u b ien n es  avant 
de le ra p p e le r  p o u r  qu 'il  a id â t  l 'a rm ée  à rep o u sse r  N ap o léo n  
hors  des frontières. A près  les inc iden ts  d u  passage  de la 
Bérézina, le Tsar lui accorda  u n  congé illim ité avec solde 
entière : ce qui lu i p e rm it  d 'ache te r  la m a iso n  de Sceaux.

M altra ité  p a r  N icolas  1er, qui confisque  ses b iens  p o u r  
n 'avo ir  pas  o b tem p éré  à l 'O ukaze  de 1834 en jo ignan t à tous 
les Russes r é s id a n t  en  France de ren tre r  im m é d ia te m e n t  (cf. 
A m iral Tchitchagoff. M ém oires  1767-1849). Les récep tions  
franco-russes  fo n t  l 'objet d 'u n e  su rve il lance  étroite . Il y flotte 
un  p a r fu m  d 'e sp ionnage .L es  ru sses  h a b i te n t  les b eaux  q u a r 
tiers de P aris  : Sophie  de Ségur hab ite  le F a u b o u rg  St G er
m ain , les S w etch ine  ru e  St D om in ique  et les D em idov  rue 
Jean G oujon  ; les au tres  ré s id en t  b o u le v a rd  des Ita liens, 
b o u lev a rd  M o n tm ar tre ,  rue  de la C hau ssée  d ’A ntin , ru e  de 
Rivoli.

Les plaisirs d'hiver sont très prisés, le 
Ja rd in  Turc  b o u le v a rd  d u  Tem ple , 
merveilleusement illuminé, le Jardin des 
Tuileries qui offre le spectacle des plus jolies 
dômes, le glacier Tortoni, le Café Riche, le Café 
de Paris, le Café anglais, la Maison dorée... sans 
oublier le marchand d'estampes de Saint 
Peter sbour g Dazario qui rouvrira boutique sur 
la perspective Nevsky.

Les Russes s'étonnent de la passion des 
parisiens pour le théâtre. Les récits des voya
geurs français en Russie (cf. Théophile Gautier 
: Voyage en Russie) sont aussi nombreux que 
ceux des voyageurs russes en France.

L e G u e r r e  d e  C r i m e e

Sous prétexte de protéger les chrétiens de 
nationalité turque, la Russie envahit les Princi
pautés Danubiennes en juillet 1853 et détruit une 
escadre turque sur la Mer Noire. La France et 
l'Angleterre réagissent vigoureusement Le testa
ment fictif de Pierre Le Grand est réédité - pour 
justifier l'intervention française en mai 1854. Ho-

E u g èn e  C IC ER I - Ja rd in  d 'h iv  
a u x  C h a m p s -E ly sé e s  en  1847

as*

ï 'Æ y . ; :.
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noré  D aum ier  e t C h am  im m o rta l isen t  ces tu rq u e r ie s .  Les 
v ic to ires  françaises  d ’A lm a, M alakoff  et S ébas topo l je tten t 
u n  f ro id  m ais  les b o n n es  re la tions  q u 'e n tre t ie n t  la société 
russe  avec Paris  n e  son t pas ébran lées. A lexandre  II succède 
à son  p ère  N ico las  1er, m o r t  a u  m ilieu  d u  conflit  qui se 
te rm in e  p a r  le T raité  de Paris  en  1856.

D e  LA CRIMEE A LA SEINE

La g u e rre  de Crim ée s 'achève  p a r  la 
re n co n tre  de N a p o lé o n  III , e m p e re u r  
d ep u is  tro is  ans et d 'A lex an d re  II. C'est 
une  p é r io d e  de p ro sp é r i té  éco n o m iq u e  : 
"l 'Em pire, c 'est la fête". L 'im péra tr ice  
Eugénie  d o n n e  le ton  à la v ie  de société. 
B ientôt A lex an d re  II abo li t  le servage  
t r è s  c o n t e s t é  e n  R u s s ie .  S o p h ie  
T r o u b e ts k o ï ,  d u c h e s s e  de  M o rn y  et 
V arvara  R im sky-K orsakov  ré g n e n t  sur 
ce jo l i  m o n d e .  L 'é c r i v a i n  I v a n  
T ourguen iev  an im e le cercle des Viardot.
Il m o u rra  d 'a il leu rs  chez eux , d an s  l 'isba 
qu 'ils  lu i o n t  réservée  d an s  le u r  p ro 
p r ié té  de Bougival. Lors de  ses séjours 
en  France, il ren co n tre  les r é v o lu t io n n a i
res Botkine, Sazonov , H erzen ,  e t  il reçoit 
chez lui D osto ïew sk i et Tolstoï.Il se lie 
avec F laubert,  D au d e t,  Zola , A lex an d re  
D um as et T héoph ile  G au tie r ,  chargé  par  
la revue  "le M oniteur"  des descrip tions  
des trésors  russes. P ro sp er  M érim ée con- 
t r i b u e  l a r g e m e n t  à f a i r e  c o n n a î t r e  
l 'oeuvre  de Pouchkine. Iv an  T ourgueniev  
m o n tre  à trav e rs  "les Récits d 'u n  chas
seur", t r a d u i t  e n  français  en  1854, la 
Russie p ro fo n d e . .

Le V oyage en  Russie  d 'A le x an d re  D u m as  d o n n e  d u  
pays  u n e  h is to ire  q u e lq u e  p e u  déform ée. Les d esc r ip t io n s  de 
Théoph ile  G au tie r  son t b e a u c o u p  p lu s  f idèles  ; m êm e les 
en fan ts  im ag in en t ,  grâce à la com tesse  de Ségur, le ty p e  d u  
m oujik  russe . Jules V erne co n tr ib u e  par  ses h is to ires  d é 
taillées des  us e t co u tu m es  des rég ions  trav e rsées  à faire 
rêv e r  les lec teu rs  de  M ichel Strogoff.

Le succès des  "Saisons russes"  de Serge D iaghilev  en 
1909 es t le f ru i t  d 'u n  long  m û ris sem en t,  ta n d is  que la p u b l i 
ca tion  des "Trésors d 'a r t  de la Russie  ancienne et m oderne"  
p a r  T héoph ile  G a u tie r  déçoit. P ar  con tre  l 'A r t  russe pub lié
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p ar  Viollet le Duc en  1877, qu i fa it  abs trac tion  de l 'influence 
de Byzance, es t m ieux  accueilli e t re s te ra  le m odèle  russe  créé 
p a r  u n  occ iden ta l p o u r  des occ iden taux . Il sera  rep ris  dans 
les pav illons  de  l 'E xposit ion  U n iverse lle  de 1878 et dans  la 
maison russe créée p a r  C h ar le s  G arn ie r  sur le C h am p  de M ars 
en  1889.

Il est a m u sa n t  d 'é v o q u e r  u n e  race de Russes paris iens  
b ien  connus a u jo u rd 'h u i  : les co llec tionneurs  d 'a r t  m oderne  
qui se font a id e r  de spécia lis tes  ; citons C h tchouk ine  et 
M orozov conseillés p a r  D u ran d -R u e l,  V ollard , Bernheim  
jeune  et K ahnw eiler .

La Russie pa r t ic ip e  à l 'E xposition  U niverselle  de 1867 et 
les Français fon t b o n  accueil aux isbas aussi b ien  qu 'aux  
e m p ru n ts  lancés, en  d é p i t  des avertissem en ts  d u  C onsu l de 
France à Saint P e te rsbourg .

A lexandre  III en  p e rso n n e  se re n d  à Paris  à l 'occasion  de 
l 'E xposition  ; m ais  s ’il es t p o p u la ire  en  France, il suscite  
b eau co u p  de re sse n t im e n t  en  Po logne  o ù  l 'en trep r ise  de 
russ if ica tion  qu i a su iv i le so u lèv e m e n t de 1763 en tre tien t  
b ien  des ran co eu rs .  U n  P o lona is  tire  su r  le Tsar. Il est arrêté  
par  la justice frança ise  m ais  es t co n d am n é  au  b agne  et n o n  à 
la pe ine  de m ort.  C et é v é n e m e n t  va ra len tir  les alliances.

L 'eg l is e  S a i n t  A l e x a n d r e  N e v s k i

La colonie russe  v iv a n t  à P aris  et les n o m b re u x  Russes 
de passage  ne  p e u v e n t  p lu s  se co n ten te r  des petites  églises de 
rite o r thodoxe  ex istan tes . N a p o lé o n  III d onne  son  accord  à la 
cession d 'u n  te rra in  s itué  rue  de la Croix d u  Roule, au jou rd 'hu i 
rue  D aru . Le Père  V assiliev  lance u n e  souscrip tion . Le Tsar, 
la Tsarine, les g ra n d s  ducs  et les rep résen tan ts  des g randes  
fam illes ru sses  fo u rn is se n t  les fonds. L'église es t cons tru ite  
sur les p lans  de K o u zm in e  p a r  l 'a rch itec te  I.V. S trôhm  - p lan  
en croix g recque , espace  cen tra l co u v er t  d 'u n e  coupole , to i
tu re  p y ra m id a le  coiffée d 'u n  b u lb e ,  avec qu a tre  toure lles  
latérales. Le décor in té r ie u r  est l 'o eu v re  d 'a r t is tes  ru sses  et 
l ’iconostase es t com posée  de deux  rangées  d 'icônes. L 'église 
est consacrée en  sep te m b re  1861. Entre  1863 et 1864 une 
église in fé r ieu re  es t am énagée  p o u r  p e rm e ttre  les services 
relig ieux  o r th o d o x e s  dans  u n e  lan g u e  au tre  que le russe. 
Erigée en  c a th éd ra le  en  1922 elle passe  sous 1 obéd ience  d u  
pa tr ia rch e  de C o n s ta n t in o p le  en  1931. A u jo u rd  h u i  elle ra s 
sem ble la c o m m u n a u té  o r th o d o x e  russe  la p lus  im p o rtan te  
de Paris.



P a r i s  v u  p a r  l e s  p e i n t r e s  r u s s e s

Nicolas 1er re d o u te  la c o n tam in a tio n  ré v o lu tio n n a ire  et 
p réfère  envoyer  ses artis tes  à Rom e p lu tô t  qu 'à  Paris.

P re s te  K ip rensk i (1783-1836) expose q u a n d  m êm e à 
Paris  le p o r tra i t  de Sophie R ostopchine  qu i v ien t  d 'é p o u se r  
Eugène de Ségur.

La C o m te sse  d e  S é g u r  - 1823

Vassili Perov  (1834-1882) rem p li t  ses carne ts  de  croquis  
de m usic iens , de pe ti ts  m étiers  - il se p la in t  de ne  pas  b ien  
conna ître  les m o eu rs  des p a r is ien s  et d e m a n d e  à ê tre  r a p a 
trié. Il est u n  des Pères  d u  m o u v e m e n t  des "A m bulants".

K ram sko ï re fuse  de concourir  p o u r  la m éd a il le  d 'o r  de 
l 'A cadém ie des Beaux A rts à Sain t P e te rsbourg , l 'an n ée  m êm e 
où  se t ien t à P aris  le 1er sa lon  des Réfusés, m ais  ses o r ie n ta 
t ions  d iffèrent. En France, on  se to u rn e  vers  l ' im p re ss io n 
n ism e, en  R ussie  vers  les "A m bulants".

V anietsov  passe  u n  an  à Paris  o ù  il conço it u n  des 
tab leaux  sym boles  de la t ra d i t io n  h is to r iq u e  ru sse  "Les 
Bogotyrs" (Les Preux) d o n t  le geste de sc ru te r  l 'h o r iz o n  
d e v ie n d ra  u n  th èm e  national.
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noré  D aum ier  et C h am  im m o rta l isen t  ces tu rqueries .  Les 
v ic to ires  françaises  d 'A lm a, M alakoff  et Sébastopol je tten t 
u n  f ro id  m ais les b onnes  re la tions  q u 'e n tre t ien t  la société 
ru sse  avec P aris  n e  son t pas  ébranlées. A lexandre  II succède 
à son  p è re  N icolas  1er, m o r t  au  m ilieu  d u  conflit qui se 
te rm in e  p a r  le Traité  de P aris  en  1856.

D e l a  C r i m e e  a  l a  S e in e

La gu e rre  de Crim ée s 'achève p a r  la 
re n c o n tre  de N a p o lé o n  III, e m p e re u r  
d ep u is  tro is  ans et d 'A le x an d re  II. C 'est 
une p é r io d e  de p ro sp é r i té  économ ique  :
"l 'Em pire, c 'est la fête". L 'im péra tr ice  
Eugénie  d o n n e  le ton  à la v ie de société.
B ientôt A lex an d re  II abo lit  le servage  
t r è s  c o n t e s t é  e n  R u s s ie .  S o p h ie  
T ro u b e ts k o ï ,  d u c h e s s e  de  M o rn y  e t 
V arvara  R im sky-K orsakov  ré g n e n t  sur 
ce jo l i  m o n d e .  L 'é c r i v a i n  I v a n  
T o u rguen iev  an im e le cercle des Viardot.
Il m o u rra  d 'a il leu rs  chez eux, dans  l 'isba 
qu 'ils  lu i on t réservée  d an s  leu r  p ro 
p r ié té  de Bougival. Lors de ses séjours 
en  France, il renco n tre  les r é v o lu t io n n a i
res Botkine, Sazonov , H erzen ,  et il reçoit 
chez lu i D osto ïew sk i et Tolstoï.Il se lie 
avec F lauber t,  D au d e t,  Zola, A lexandre  
D u m as  et T héoph ile  G au tie r ,  chargé par  
la re v u e  "le M oniteur"  des descrip tions  
des t ré so rs  russes . P ro sp er  M érim ée con- 
t r i b u e  l a r g e m e n t  à f a i r e  c o n n a î t r e  
l 'oeuvre  de Pouchkine. Iv an  T ourgueniev  
m o n tre  à tra v e rs  "les Récits d 'u n  chas
seur", t r a d u i t  en  français  e n  1854, la 
Russie p ro fonde .

Le V oyage en  Russie d 'A lex an d re  D um as donne  d u  
pays  u n e  h is to ire  que lq u e  p e u  déform ée. Les descrip tions  de 
Théoph ile  G au tie r  son t b e a u c o u p  p lu s  fidèles ; m êm e les 
en fan ts  im ag in en t ,  grâce à la com tesse  de Ségur, le type  d u  
m oujik  russe. Jules V erne co n tr ibue  p a r  ses h is to ires  d é 
taillées des us  et co u tu m es  des rég ions  trav e rsées  à faire 
rêver  les lec teu rs  de M ichel Strogoff.

Le succès des "Saisons russes" de Serge D iaghilev  en 
1909 es t  le f ru i t  d 'u n  long  m û ris sem en t,  tan d is  que la p u b l i 
ca tion  des "Trésors d 'a r t  de la Russie ancienne et m oderne"  
p a r  T h éo p h ile  G au tie r  déçoit. Par contre  l 'A rt  russe pub lié
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R écep tion  à l'Elysée, à l 'A m b assad e  de Russie, p ro m e 
n ad e  à tra v e rs  Paris , dé jeuner  au  P a lm a r iu m  d u  Ja rd in  d 'A c
clim ata tion , feu  d 'artifice , récep tio n  à l 'H ô te l  de Ville avec 
b a n q u e t  serv i p a r  Potel et C habot.

T h éo d o re  H O FFB A U ER  
B an q u e t d e s  m a r in s  ru s s e s  au  
P a lm a r iu m  d u  Ja rd in  d 'A c c lim a ta tio n  
le  20 o c to b re  1893

5 o c t o b r e  1 8 9 6  - V o y a g e  d u  T s a r  N i c o l a s  I I  a  P a r is

Le Conseil m u n ic ip a l  de P aris  va  recevoir,  de la p a r t  du  
Tsar, u n  vase  m o n u m e n ta l  en  jaspe  de l 'O u ra l  qu i av a i t  été 
com m andé  p a r  A lexandre  III, e t  qu i sera m o n té  par  le b ronz ie r  
Bertault en  h a u t  d u  d o ub le  escalier d 'h o n n e u r  de l 'H ô te l de 
Ville.

L 'E m p ereu r ,  sa fem m e e t leu r  fille O lga  son t accueillis 
à C h e rb o u rg  p a r  le P ré s id en t  de  la R ép u b liq u e  Félix F au re  en  
1896. Ils son t em m enés  à l 'A m b assa d e  de R ussie à Paris  et les 
v isites  officielles com m encen t ap rès  u n  Te D eum  célébré rue 
Daru.

Le Pont A lexandre III

A près  avo ir  v isité  N o tre -D am e, la Sain te  C hape lle ,  le 
P an th éo n ,  les Inva lides ,  on  p o se  la p rem iè re  p ie rre  d u  Pont 
A lexandre  III. D 'u n  cano t pavo isé , s 'av an cen t seize jeunes  
filles des  m eilleu res  fam illes d 'in d u s tr ie ls  p a r is ien s  qu i re 
m e tte n t  à A lex an d re  u n  éno rm e vase  en  a rg e n t  - sym bole  de 
la "France p ro tec trice  des A r ts ”. P e n d a n t  la v is ite  de l 'H ôtel 
de Ville, d o n t  la cour est t ran sfo rm ée  e n  ja rd in  d 'h iv e r ,  la 
Société des C oncerts  d u  C onserva to ire  in te rp rè te  la m u siq u e  
du  "Prince Igor" de Borodine. Les hô tes  im p é ria u x  v is i ten t  
ensu ite  le L ouvre , la M an u fac tu re  de Sèvres et Versailles.
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A l 'occasion  de la v isite  de la fam ille im péria le  à Paris  on  
assiste à l 'éc losion  d 'u n e  activ ité  créatrice, n o ta m m e n t  dans  
le d o m a in e  de  la cé ram ique , des jeux, des  im ages  etc ... d o n t 
le M usée  C a rn av a le t  a le p riv ilège de n o u s  p résen te r  une  
in té re ssan te  collection.

Le v oyage  d u  Tsar s 'achève p a r  une  cérém onie  m ilita ire  
au  cam p  d e  C hâlons  et à C herb o u rg  (d 'où  p a r t iro n t  les 
souvera ins)  ; choix qui laisse e n ten d re  que l 'a rm ée  et la 
m arine  s 'assoc ien t à l 'en th o u s iasm e  général. L 'E m pereur  
N icolas II em b rasse  a ffec tueusem en t le P ré s id e n t  de la R é p u 
b l iq u e  a v a n t  de le q u it te r .  B eau co u p  de ch em in  a été 
p a rc o u ru  !

M icheline HENRY

Les illustrations ont été extraites du Catalogue de l'exposition 
"Les Russes à Paris au XIXè. siècle " présentée au Musée Carnavalet 
du 2 avril au 30 ju in  1996.
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IMAGES DU PASSE

Voici la p h o to  de la grille  d u  25 b o u le v a rd  de  M o n tp a rn asse  
à P aris  tel que  c h acu n  p e u t  la voir. Elle fa it é ta t  de  ses 300 ans 
d 'ex is tence  e t d e rr iè re  elle, ap p a ra î t  l 'hô te l que  cite Paul 
D es lan d res  (1) com m e é ta n t  le p e t i t  h ô te l  d u  F a u b o u rg  de 
V a u g ira rd  o ù  fu t  élevé le duc d u  M aine  p a r  Françoise  
d ’A ub igné , V euve Scarron , fu tu re  M ad am e de M ain tenon .

G eorges Leblanc 
a d h é re n t  des A m is de Sceaux

(1) - P a u l D e s la n d re s , c o n se rv a te u r  d e s  m a n u s c r i ts  à la  B ib lio th è q u e  d e  l ’A rse n a l : "Un 
p r in c e  in c o n n u , le  d u c  d u  M ain e" , in  B u lle tin  d e s  A m is d e  S ceau x , 1930

L e P e t it  H ô t e l  d u  F a u b o u r g  d e  V a u g i r a r d



E P H E M E R I D E S

1 9 9 5

N o v e m b r e

DECEMBRE

1 9 9 6

J a n v i e r

F é v r i e r

M a r s

M ai

J u i n

- Exposition à la Bibliothèque municipale : La 
Rue de Bagneux s'illustre. Oeuvres de Noëlle et 
Sandrine Herrenschmitt et de Claudine et Roland 
Sabatier.
- 15ème foire aux santons et vente anticipée de 
la série de six timbres-poste consacrés aux 
santons de Provence.
- Le C o n se rv a to ire  de m u s iq u e  de 
Sceaux /  Bourg la Reine fête ses trente ans.
- Parc de Sceaux. Début du pr oj et de reboisement 
du grand canal.
- Inauguration de la nouvelle bibliothèque - 
C.D.I. de la Cité Scolaire de Marie-Curie par 
Madame Bernadette Chirac.

- Le 10 novembre, décès de Arturo Tejero pein
tre et sculpteur. Il travaillait à Sceaux depuis 
1970 aux Gémeaux d'abord, puis de 1973 à 1986 
à la Maison des Jeunes et de la Culture.

- Décès de Gilbert Andriamahaleo, qui réalisait 
à la M.J.C. l'impression des Bulletins des Amis 
de Sceaux.
- Parc de Sceaux : le Pin couché disparaît. Affai
bli, il devenait dangereux.

- Thérèse Pila, conservateur de la bibliothèque, 
prend sa retraite après 35 ans de présence à 
Sceaux. C'est Elisabeth Fabart qui prend le re
lais.

- Déménagement du Commissariat de Police à 
Chatenay-Malabr y, 28 rue d u  Dr Le Savoureux.

- Le C.A.U.E. (Conseil d'architecture, d 'urba
nisme et d'environnement) va s'installer au Petit 
Château. Début des travaux de restauration.

- Les maisons de ville de la rue du Dr Roux sont 
en cours d'achèvement.



J u i l l e t

A oût

S e p t e m b r e

O c t o b r e

D E C E M B R E

- C élébration des 150 ans de la Ligne de Sceaux. 
A pposition  d 'une  p laq u e  sur la façade de la 
gare de Sceaux-Centre.

- R énovation de la rue  p iétonne. P rem ière tra n 
che, rue  H oudan  entre  la p lace du  G énéral de 
G aulle et la rue M arguerite  R enaudin .

- Sur la Coulée Verte, ve rsan t n o rd , in a u g u ra 
tion de 10 jard ins "Fam iliaux", en tre  la rue  du  
Clos Saint M arcel et le bo u lev ard  D esgranges.

- 24 octobre - In augura tion  des nouveaux  lo 
caux de la Faculté Jean M onnet, fa c u lté  de  
d ro it , d 'é c o n o m ie  e t de  g e s tio n  ; M onsieur 
P ierre Sirinelli é tan t le doyen.

- L 'agrand issem ent de la faculté  s 'accom pagne 
d 'u n e  densification  de l'h ab ita t env iro n n an t ; 
construction  de résidences ru e  du  Clos Saint 
M arcel, bou levard  D esgranges, en b o rd u re  de 
la C oulée Verte.

- C ré a tio n  d 'u n e  a sso c ia tio n  de q u a r tie r  
"Sceaux les Blagis".
- 16ème foire aux santons à l'ancienne m airie.
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R a p p o r t  M o r a l  -  A s s e m b l é e  G e n e r a l e  1997

A l 'occasion  de no tre  A ssem blée  générale , la 18ème 
depu is  sa ren a issan ce  p a r  la vo lon té  de Renée Lem aître  et d u  
M aire  d 'a lo rs ,  E rw in  G u ld n e r ,  je souha ite  ra p p e le r  la d a te  de 
1924, année  de sa p rem iè re  fonda tion , p o u r  sou ligner  la 
con tinu ité  des efforts  de recherches qui fu ren t  m enées  à b ien  
d epu is  cette  ép oque . Cette con tinu ité , il fau t  la sou ligner  
a u jo u rd 'h u i  p u isq u e  c’est grâce à des recherches  faites avan t 
la guerre  que n o u s  avons p u  p ré p a re r  cette exposition  sur 
l ’h is to ire  d u  P etit  C hâteau .

En effet, c 'est A ugus te  Panth ier, p ro fesseur  agrégé d 'h is 
toire au  lycée L akana l et secré ta ire  généra l des Amis de 
Sceaux qu i,  avec b eau co u p  de ténacité , a fouillé  les v ieux  
grim oires  d u  M in u tie r  C en tra l  des N o ta ires  et p u  rem o n te r  
ju sq u 'a u  m ilieu  d u  XVIe. siècle p o u r  t ro u v e r  la trace de la 
p rem iè re  fe rm e qu i fu t  à l 'o rig ine  de la co n s tru c t io n  d u  Petit  
C hâteau . Cela n o u s  p ro u v e  qu 'il  a im ait  b e a u co u p  cette m a i
son, com m e les gens de Sceaux à cette époque  p u isq u 'e n  1935 
le m aire , M. Le Blanc, ava it  eu  l 'a p p ro b a t io n  de son  conseil 
m u n ic ip a l  p o u r  l 'achete r.  M ais je n 'e n  dévo ile ra i pas  m a in te 
n a n t  l 'h is to ire  qu i est p ass io n n an te  p u isq u 'u n  ré sum é d u  
texte de M o n s ieu r  P an th ie r  v o u s  est p ro p o sé  sous form e d 'u n  
liv re t en  a c co m p ag n em en t de  l 'exposition.

Le B u lle tin  n°13

M ais v e n o n s -e n  d 'a b o rd  au Bulletin  n°13 que n o u s  
avons le p la is ir  de v o u s  rem ettre  au jo u rd 'h u i.  C 'est  le p r e 
m ier d o n t  n o u s  ayons  effectué nous-m êm e le m ise  en  page , 
avec l 'a ide  de n o t re  secré ta ire  Pascale M aeseele que je re m e r 
cie ici p o u r  sa p a tien ce  et sa gentillesse. Je rem ercie  aussi 
Françoise Petit  qu i s 'es t révélée  être une  quasi p ro fe ss io n 
nelle  d an s  ce tra v a i l  si m inu tieux .

Ce b u l le t in  com m ence p a r  u n  long  article su r  le c im e
tière de Sceaux. L 'idée  de réd iger  une h is to ire  de n o tre  
c im etière  n o u s  es t v e n u e  à la suite  d u  trava il  de  recherche  
effectué p a r  l ’é q u ip e  d ép a r tem en ta le  chargée de l ’in v en ta ire  
d u  p a tr im o in e . En  effet M. Forgere t no u s  avait  s ignalé  l 'o r i
g inalité  e t  la r ichesse  d u  décor funéra ire  de certa ines  tom bes 
a insi que la p résen ce  de deux  m o n u m en ts  aux m o rts  de la 
guerre  de  1870, l 'u n  français , l 'au tre  a llem an d , ce qu i est 
re la t iv e m e n t rare . Des v isites  fu ren t condu ites  p a r  Thérèse
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Pila et Françoise Petit, qui c o n n u re n t  u n  g ra n d  succès. D 'où  
l 'é labo ra tion  de ce long  article d o n t  n o u s  v o u s  avons  d o n n é  
le déta il dans  Sceaux-M agazine  d u  m ois  de m ars .  Je vous  
rap p e lle  que le choix des tom bes recensées n 'e s t  pas  e x h a u s 
tif, m ais  po r te  su r  les p lu s  anc iennes  e t les p lu s  orig inales .

Le second  article, s igné de Jean-Luc G o u rd in ,  p ré se n te  
la b ib l io th èq u e  d u  com te M uiron , qu i fu t  M aire  de  Sceaux de 
1816 à 1820. La fam ille M u iro n  a ten u  u n e  g ra n d e  place  à 
Sceaux à l 'ép o q u e  rév o lu tio n n a ire  et sous la R es tau ra tio n . 
Cette  b ib lio thèque , telle qu 'e lle  n o u s  est révé lée  d a n s  l ' in 
v en ta ire  après  décès de M onsieu r  M u iro n , n o u s  in té resse  
parce  qu 'e lle  reflète les goûts  de ce no tab le ,  g o û ts  qu 'il 
p a r ta g e a i t  evec les ho m m es  des Lum ières.

U ne h is to ire  p lus  in tim e  de la ville n o u s  es t d évo ilée  par  
l 'article  d 'O d e tte  de  Lousta l-C roux  qui évoque  le so u v e n ir  de 
la p ro p r ié té  d u  18 rue  de P en th ièv re  qui a p p a r te n a i t  à sa 
famille. Les m aisons  son t m a lh e u re u se m e n t  dém olies  et r e m 
p lacées p a r  la rés idence  Alexia. B eaucoup  de scéens s 'en  
so u v ien n e n t  encore. Q uelques  jolies p h o to s  fam ilia les  a jou
ten t au  charm e de cette évocation.

Enfin, M icheline  H en ry  n o u s  fait rev iv re  ag ré a b le m e n t 
la v isite  o rgan isée  par  les Am is de Sceaux au  c h â te a u  d u  
Fayel dans  l 'O ise, en  octobre 1995. Je ra p p e lle  q u e  ce ch â teau  
du  XVIIe. siècle est la p ro p rié té  de M. et M m e de  Cossé- 
Brissac, une  b ra n c h e  d escen d an te  de la fam ille  de  T rév ise  et 
qu 'il  con tien t d 'in té ressan ts  souven irs  fam iliaux . S ur  le che
m in  d u  re to u r  n o u s  avions fait u n e  é tap e  à la C o m m a n d e r ie  
de N eu il ly -so u s-C le rm o n t où  n o u s  avions été reçus  p a r  M. et 
M m e Ariès, les p ro p rié ta ires .  Ils n o u s  av a ien t  fa it  a d m ire r  le 
m agn ifique  trava il  de re s ta u ra t io n  accom pli p a r  eux -m êm es, 
grâce auque l ce su p e rb e  b â t im e n t a re t ro u v é  so n  caractère  
a u th en tiq u e ,  to u t  en  re s ta n t  u n  lieu  de vie. M ad y  A riès  a 
rassem blé  d an s  sa m a iso n  une belle  co llec tion  de faïence de 
Creil et M icheline H e n ry  a a jouté u n  co u r t  h is to r iq u e  de la 
fab rica tion  de cette  faïence.

*  *  *

J 'a im e ra is  é v o q u e r  m a in te n a n t  la v e n u e  à Sceaux  
d 'A lex an d re  Vassiliev qui est com m e son  n o m  l 'in d iq u e ,  
d 'o r ig ine  russe  et, ce qui nous  in téresse , u n  lo in ta in  d escen 
d a n t  d u  frère  de l 'A m ira l Tchitchagoff. N o u s  d e v o n s  cette 
v isite  à M elle de la G ran d iè re  qu i a fa it  p a r  h a s a rd ,  la



connaissance  de ce p e rso n n ag e  e t qui l'a convaincu  de ven ir  
re n co n tre r  les Am is de Sceaux. La p ro fess ion  d 'A lexandre  
Vassiliev qu i est d éco ra teu r  de th éâ tre ,  l 'oblige à p a rco u rir  le 
m o n d e . M ais au  m ois de m ai l 'a n  dern ie r ,  u n  p e ti t  g roupe  
d ’en tre -n o u s  l 'a  accueilli d e v an t  la m a iso n  d u  G az de France, 
qui fu t  l 'anc ienne  p ro p rié té  de l 'A m iral de 1822 à 1842 ; et 
n o u s  avons visité  avec lu i cette m a iso n  qui a p e rd u ,  hélas, son 
charm e d u  XVIIIe. siècle d ep u is  que des b u reau x  y fu ren t  
am énagés. U n  déjeuner  au  r e s ta u ra n t  des Fontaines a réun i 
que lq u es  u n s  d 'en tre  n o u s  a u to u r  de M. Vassiliev, qu i a 
m o n tré  son  désir  de re s ta u re r  lu i-m êm e les tom bes de sa 
fam ille  au  cim etière  de Sceaux. M onsieu r  le M aire qui l'a reçu  
à cette occasion, espère  tou jours  que cette p rom esse  se réa li
sera.

A lex an d re  Vassiliev a tra n sm is  à M elle de la G rand iè re  
des d o c u m e n ts  qui o n t perm is  à celle-ci d 'écrire  u n  article 
fa isan t le p o in t  de ce que l 'on  p e u t  savoir su r  l 'A m iral et sa 
fam ille , en  R ussie  sous C ather ine  II et A lexandre  1er, pu is  
su r  son  exil en  France et en  A ng le terre . Cet article p a ra îtra  
d an s  u n  p ro c h a in  b u lle t in  avec des p ho tos  inédites.

Il sera  su iv i d 'u n  com pte  r e n d u  de no tre  p ro m e n a d e  au 
m usée  C a rn av a le t  au  m ois de ju in  o ù  n o u s  avions su iv i une 
in té re ssan te  v isite  gu idée  de l 'expos it ion  "les Russes à Paris  
au  XIXe. siècle".

Je rap p e lle  que n o u s  avons  pub lié  cet au tom ne , une  
h is to ire  de Sceaux en une q u a ran ta in e  de pages, appelée  
" S c e a u x  a u  f i l  d u  t e m p s " ,  d es tinée  aux élèves des collèges, 
m ais  qui in té resse  aussi les ad u lte s ,  e t qui est v e n d u e  à la 
b ib l io th èq u e  et au  fonds  local au  p r ix  m o d iq u e  de 30 Frs.

E x p o s i t i o n  s u r  le  P e t it  C h a t e a u

Voici m a in te n a n t  q ue lques  com m enta ires  su r  la façon 
d o n t  n o u s  avons  conçu et réalisé , avec l'efficace co llabora tion  
d 'E lisabe th  Fabart,  cette  expos it ion  consacrée à l ’h is to ire  d u  
P etit  C hâ teau . Tout d ’abord , la p ré se n ta t io n  est ch rono log i
que et d é b u te  p rès  de l ’entrée.

D eux p a n n e a u x  son t consacrés à la ferm e de la C ourge  
qui existait avan t la construction  d u  Petit C hâteau  par Boindin. 
U n  tex te  h is to r iq u e ,  pu is  l 'a g ra n d is se m e n t  d 'u n e  p h o to  
d 'A tg e t  m o n tra n t  le to it  et le m u r  p ig n o n  d 'u n  b â t im e n t qui 
ex is ta it  au  d é b u t  d u  siècle, p e rm e tte n t  d 'im ag in e r  la ferm e 
tra n sfo rm ée  en  m a iso n  de cam p ag n e  p o u r  le bou rgeo is  p a r i 
s ien  Boindin . U n  p a n n e a u  est consacré  à N icolas  Boindin  lui- 
m êm e, e t son  successeur François  Le Boultz, qu i p o sséd a  le 
P e tit  C h â te a u  p e n d a n t  20 ans. Puis une  évocation  d u  Petit



C h â te a u  p a r  G abrielle  G arapon , d 'a p rè s  la d e sc r ip t io n  fo u r 
n ie  p a r  l 'in v en ta ire  après  décès de N icolas  B o ind in  et les 
co m m en ta ire s  d 'A u g u s te  P an th ie r  qui insis te  b e a u c o u p  sur 
la façade en b r iq u es  rouges. C ette  o rn e m e n ta t io n  a peu t-ê tre  
existé, sous  fo rm e de travées  e n c a d ra n t  les fenê tres  ju sq u 'à  la 
corn iche, m ais elle a co m p lè tem en t d isp a ru  sous  les couches 
d 'e n d u it .

E nsu ite , n o u s  p asso n s  à la g ra n d e  h is to ire . Colbert 
achète  le Petit  C h â tea u  et in co rp o re  le ja rd in  au  parc.

S ignalons  deux  choix. P o u r  év o q u er  le ja rd in  à la f ran 
çaise, c o n s tru i t  p a r  C olbert  e t Seignelay, n o u s  v o u s  p ré se n 
tons les re p ro d u c tio n s  en  cou leu r  de que lq u es  p lan s  anciens 
qu i p e rm e tte n t  de voir  son év o lu t io n  et sa p ro g ress iv e  d isp a 
r it io n  ap rès  le XVIIIe. siècle (3 de  ces p lans  fo n t  p a r t ie  de la 
co llection  d u  com te de Paris aux A rchives N ationales).

N o u s  avons o b ten u  facilem ent l 'au to r isa t io n  de  re p ro 
d u ire  les clichés qui av a ien t  déjà é té faits  d an s  le cadre  de 
recherches  m enées  p a r  le service des Espaces V erts  d u  D é
p a r te m e n t.  Je rem ercie  à cette occasion  M onsieu r  Viel qui m 'a 
facilité to u te s  les dém arches.

Ensu ite ,  p o u r  évo q u er  la v ie  d u  P e tit  C h â te a u  et leurs 
p ro p r ié ta i re s  successifs, son t exposées, o u tre  u n e  galerie  de 
p o r tra i ts ,  des i l lu s tra tions  p e rm e t ta n t  de  p e rso n n a lis e r  cha
que ép o q u e . Par exem ple, au  tem ps de C olbert, v o u s  verrez  
la re p ro d u c t io n  p h o to g ra p h iq u e  en  co u leu r  d 'u n e  g rande  
tap isse r ie  qui o rn a it  u n  des m u rs  d 'u n  sa lon , e t qui est 
co nservée  au M usée des G obelins. Elle f ig u ra i t  su r  l ' in v en 
ta ire  ap rè s  décès de Colbert. Elle rep ré sen te  l 'h is to ire  d 'u n  
ro m a n  e n  vogue  au  XVIe. siècle, les A m o u rs  de G o m b a u t  et 
M acée. A u  m il ieu  des p e rso n n a g e s  v o u s  v e r re z  qu a tre  
phy lac tè res  (sorte de bulles) d o n t  n o u s  v o u s  avons  re transcri t  
le tex te  écrit d an s  le s ty le b a d in  d u  XVIe. siècle. Les riches 
cou leu rs  de la tap isse rie  d e v a ie n t  réchau ffe r  les m u rs  n u s  u n  
p e u  aus tè res  de la m aison  de cette époque.

U n  tex te  su r  fond  jaune  es t u n e  d e sc r ip t io n  d u  ja rd in  tel 
qu 'i l  av a i t  été am énagé  p a r  la duch esse  d u  M aine  q u a n d  elle 
y lo g ea i t  ses en fan ts  au  d é b u t  d u  XVIIIe. siècle.

Enfin , no tre  décor en  toile de Jouy est là p o u r  évoquer 
le décor d u  P etit  C h â teau  sous le duc de P en th ièv re ,  d ’après, 
là encore , l’in v en ta ire  de ses b iens  ap rès  son  décès.

Q u a n t  aux locataires successifs qu i se so n t  succédé  au 
P etit  C h â tea u  d ep u is  le XIXe. siècle, n o u s  avons  d o n n é  une



place par t icu liè re  à la fam ille  Berger, d o n t  u n  des m em bres, 
le doc teu r  P au l Berger, est tou jours  v iv a n t  dans  le souven ir  
des Scéens p u isq u e  la ville  a d o n n é  son  n o m  à une  de nos 
rues. P e n d a n t  u n e  tre n ta in e  d 'années ,  deux  des c inq  frères et 
une  de leu rs  soeurs , Lydie, o n t  été loca ta ires  d u  Petit  C h â 
teau  où ils v e n a ie n t  p a sse r  la belle sa iso n  e t où  ils recevaien t 
leu r  n o m b re u se  fam ille. D eux petites  n ièces d u  docteur  
Berger h a b iten t  F on tenay  aux  Roses et n o u s  o n t p rê té  a im a
b lem en t p h o to g ra p h ie s  et docu m en ts  que nous  avons ra s 
sem blés d an s  u n e  v i tr in e  ...

Enfin, vous  re tro u v e re z  sans d o u te  avec ém o tio n  q u e l
ques p h o to g ra p h ie s  des classes é lém en ta ires  d u  Lycée Ma- 
r ie -C urie  qu i s 'é ta ien t rep liées  au  P e tit  C h â tea u  p e n d a n t  la 
guerre , à une  ép o q u e  o ù  il a p p a r te n a i t  à la com m une.

Le d e rn ie r  p a n n e a u  est u n  p la n  d 'a rch itec te ,  d a ta n t  de 
1989, m o n tra n t  les d ifféren tes  façades d u  Petit  C h â teau  ainsi 
qu 'u n e  co upe  des pièces que n o u s  avons  iden tifiées  grâce à 
des le ttres  ro u g es  p o u r  ra p p e le r  la d isp o s i t io n  des lieux au 
tem p s  de la b ib lio thèque .

On p e u t  consu lte r  au  Fonds  local les clichés que Jean- 
Luc G o u rd in  a p ris  des tab leaux  de l 'ex p o s it io n  ainsi que les 
textes qui les accom pagnaien t.

* * *

Jacqueline C om barnous



IN MEMORIAM

Sy lv ie  O sorio-R obin

Le 20 m ars  1997, Sylvie O sorio -R obin  n o u s  qu itta it ,  
ap rès  des m ois de lu tte  con tre  u n  cancer im placable .

A d h é re n te  de no tre  A ssocia tion  d e p u is  lo n g tem p s ,  elle 
fit p a r t ie  de n o tre  C onseil d 'A d m in is tra t io n  de 1987 à 1992.

Ses fonctions de C o n se rv a teu r  a u  M usée  de l'Ile de 
France on t b e a u c o u p  co n tr ibué  à faciliter les re la tions  de 
no tre  Société d 'H is to ire  locale avec ce M usée , ce que nous  
so u h a it io n s  en  fa isan t appe l à sa ca n d id a tu re .

Son charm e et sa v ivacité , m ais aussi sa com pétence, sa 
d ro itu re  et sa r ig u e u r  av a ien t conquis  tous  ceux qui on t été 
am enés  à t ra v a i lle r  avec elle.

A y an t  o rgan isé  en  1982, au  M usée  de  l'Ile de France 
l 'expos it ion  "Des tra ins  d an s  u n  château"  d o n t  elle fu t le 
com m issa ire , elle s 'est tou jours  in té ressée  à l 'év o lu t io n  de la 
"Ligne de Sceaux" et en  é ta it  d ev en u e  la spécialiste .

C 'est grâce à ses d ém arches  et à so n  o p in iâ tre  vo lon té  
que  le M usée a le p r iv ilège  d 'ab r i te r  d e p u is  1993 u n e  a n 
cienne au to m o trice  Z.

C 'é ta it  p o u r  Sylvie O sorio , la p re m iè re  é tape  d 'u n  m u 
sée d u  C h em in  de Fer de Sceaux qu 'e lle  a u ra i t  tan t  aim é voir 
naître .
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E rw in  G u ld n e r

E rw in  G u ld n e r  nous 
a quittés  le 5 octobre 1997. 
Renée L em aître  au  no m  
de n o tre  a sso c ia t io n ,  a 
rap p e lé  d an s  Sceaux-M a- 
gazine  de décem bre , le 
rô le qu 'i l  a joué dans  la 
rena issance  de n o tre  so
ciété ap rè s  l ' in te r ru p t io n  
due  à la guerre .

Je v o u d ra is  év o q u er  
ici q u e lq u e s  s o u v e n ir s  
personnels  liés à la biblio
th èq u e  m un ic ipa le .

J 'ai p r is  m es  fonc
tions le 1er octobre 1960. 
C 'é ta it  u n  sam edi.  La b i
b l i o t h è q u e  a lo r s  é t a i t  
o u v er te  au  pub lic  le sa
m ed i a p rès -m id i  de 14h à 
19h30. Pas le m a tin  p o u r  
p e rm e t t re  au  p e rso n n e l  
(nous é tions  3) de  faire 
son m arch é  !

E. GULDNER, m a ire  de  S c e a u x

J 'avais été rec ru tée  p a r  M onsieu r  C aram an , p rem ie r  
m a ire -ad jo in t  et p a r  M onsieu r  H u e t ,  Secrétaire général. Je 
n 'av a is  qu it té  m o n  p ré c é d e n t  e m p lo y eu r  que la veille au  soir. 
Et co m m en cer  d a n s  u n  service public  u n  sam ed i ap rès-m id i 
m e p a ra is sa i t  u n  p e u  "farfelu". C 'é ta it  v ra im e n t  une ru p tu re  
qui m e fa isa it  p re n d re  conscience des ob liga tions  d u  service 
pub lic  au  service d u  public .

En fin  d 'a p rè s -m id i ,  alors que je rangea is  quelques  
livres d an s  la galerie  - les très anciens  lec teurs  se re m é m o re 
rons  les lieux  - j 'ai v u  a rr iver  M onsieu r  C a ra m a n  accom pagné 
d 'u n  m o n s ie u r  in c o n n u  d o n t  je m e suis to u t  de su ite  d it  "c'est 
le m aire". M o n  in tu i t io n  é ta it  bonne . Les p ré sen ta t io n s  faites, 
M onsieu r  G u ld n e r  m 'a  so u h a ité  b onne  chance en p réc isan t 
que la b ib l io th èq u e  telle  q u ’elle é ta it  insta llée , é ta it  trop  
pe tite ,  m ais  que dès le d é m é n a g e m e n t  des services des 
F inances ins ta llés  au  1er étage d u  P etit  C h â te a u  (l 'E nreg is tre
m ent),  la b ib l io th èq u e  s 'ag ran d ira i t .  Il n o u s  a fa llu  a t ten d re  
... 25 ans ! M ais je savais  déjà, dès le d é b u t  de m o n  service que 
j 'au ra is  u n  allié très  im p o r ta n t  p o u r  le d é v e lo p p e m e n t  de la 
tâche qu i m 'é ta i t  confiée.
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M onsieu r  G u ld n e r  m 'a  tou jours  fait confiance. C 'est lui 
qui a souha ité  l 'o u v e r tu re  d 'u n e  annexe de la b ib lio th èq u e  
m u n ic ip a le  aux  G ém eaux  p o u r  d esse rv ir  le q u a r t ie r  des 
Blagis ; il av a it  ex p ressém en t d e m a n d é  q u 'o n  p u isse  y t ro u 
ver  u n  d o u b le  d u  fichier de la b ib lio th èq u e  d u  P e ti t  C hâteau , 
p o u r  que les h a b ita n ts  de ce quar tie r  "périphérique"  d isp o 
sen t d u  m êm e choix q u 'a u  centre-ville . De nos  jou rs ,  l ' in te r 
ro g a t io n  p a r  m in ite l  é te n d  cette possib ilité  à to u t  u n  chacun  
quelle  que so it sa loca lisa tion  à p a r t i r  de so n  dom icile  p e r 
sonnel.

C 'est ég a lem en t M onsieu r  G u ld n e r  qu i a p e rm is  l 'in s ta l
la t io n  de 1' " Institu t F lorian" en  ré u n iss a n t  u n e  com m iss ion  
de spécia lis tes  des lan g u es  d 'Oc p o u r  déc id e r  de  la m eilleu re  
u ti l isa tio n  possib le  qu i sera it faite d u  d o n  g én é reu x  de sa 
b ib lio th èq u e  p a r  Léon Ancely.

Enfin  c 'est lui qui a décidé d u  t ra n s fe r t  de  la b ib l io th è 
que m u n ic ip a le  su r  "Charaire" dès 1980. D 'u n  s im p le  cabinet 
de lec tu re , n o u s  som m es d evenus  une b ib l io th èq u e  com plète  
avec tou tes  les m iss ions  dévolues  aux  b ib l io th èq u e  p u b l i 
ques ; l 'accen t est m is, b ien  sûr, su r la lec tu re  e t  le fonds  de 
l iv res  avec u n  n o tab le  accro issem ent de la sec tion  p o u r  
en fan ts , m ais  de n o u v e a u x  services a p p a ra is s e n t  : u n e  sec
t ion  au d io -v isu e lle  qu i donne  accès aux  d o c u m e n ts  a u d io 
v isuels  ju sq u 'a lo rs  absen ts  ; l 'In s ti tu t  F lo rian  es t d év e lo p p é  
et, n o u v e a u té  aussi : c réa tion  d 'u n  "fonds local" o ù  sont 
re g ro u p é s  p e u  à p e u  to u s  les d o cu m en ts  réu n is  su r  l 'h is to ire  
de Sceaux, de ses h a b i ta n ts  et é v en tu e l lem en t des env irons. 
C ette  pe ti te  salle  est gérée con jo in tem ent p a r  la b ib lio th èq u e  
m u n ic ip a le  e t  n o tre  société des Am is de Sceaux qu i y tien t 
u n e  p e rm an en ce  une fois par  sem aine.

C om m e l ’a m o n tré  René Lem aître  dans  Sceaux-M aga- 
z ine, c 'est M onsieu r  G u ld n e r  qui a so u te n u  la rena issan ce  de 
cette  assoc ia tion  et a accepté  qu 'e lle  é tab lisse  so n  s iège dans  
u n  b â t im e n t  public .

Les m a n d a ts  successifs d 'E rw in  G u d n e r  l 'on t  placé vingt- 
q u a tre  ans d u ra n t  à la tête de n o tre  ville. J 'au ra is  b ien  sû r  
b e a u co u p  d 'au tres  souven irs  à évoquer, ay an t trava illé  v ingt- 
tro is  ans sous so n  au torité .  Il n 'é ta i t  pas  to u jo u rs  facile, 
que lquefo is  in t im id a n t,  m ais q u a n d  il vous  av a i t  fait con 
fiance, celle-ci ne se d ém en ta i t  pas. Je so u h a ite  que  ce p e ti t  
r a p p e l  de son  ac tion  en  faveu r de la B ib lio thèque m u n ic ip a le  
tém o ig n e  d u  re sp ec tu eu x  et affectueux a t ta c h e m e n t  que je 
g a rd e  à sa m ém oire .

T hérèse  PILA
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ARTICLE II

La Société Les Amis de Sceaux a pour objet de rechercher, de recueillir, d ’inven
torier tous documents, témoignages, souvenirs concernant la ville de Sceaux et sa 
région et de les mettre à la disposition du public.

La Société se propose d ’organiser des conférences, promenades et visites, des 
expositions, des spectacles, etc ... Elle pourra publier les communications qui auront 
été faites aux assemblées, les travaux de ses membres, sous forme de bulletins, livres, 
enregistrements, reproductions, etc ...
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NOTRE COUVERTURE

Dessin de Chapuy, lithographie par J. Arnout figurant 
sur le plan topographicjue de la ville de Sceaux dressé 
par A. Troufillot, geom etre, en 1363 .


