
B UL L E T I N

AMIS
7 ’

I m p r i m e r

D ES

DE SCEAUX”
ANNÉE.  — 1931

u t *
i a
\ I«1UNJCIPAL£$ Jf

S O C I É T É
D E S

AMIS DE SC EA U X

LE P U Y -E N -V E LA Y

IE  “  LA H A U T E - L O I R E  "
23 ,  B O UL E V ARD  CARNOT,  2 3



B U R E A U  E T  C O M I T É

Président honoraire : M. H e n t g e n .

Président : M. L e m a Î t r e .

Président adjoint : M. H a i n g l a i s e .

Vice-présidents : MM. C h o u t e a u  e t  A u r i c o s t e .

Secrétaire général : M. P a n t h i e r .

Secrétaire adm in istra tif : M. C h a u v e rr .

Secrétaire archiviste  : M. G. F o u r c a d e - C a n c e l l é .

Trésorier : M . L é o n a r d .

Trésorière adjointe  ; MIIe G u i l l a u m e .

Membres du  Comité : MM. B a r b e r i s , M ,le J .  F o u r c a d e - C a n -  
c e l l é , M M .  H o r d e , J a c q u e m o t , L o i s e a u , M a r i c h a l , J .  Mo- 
r e l , R e i g e , V e i l l o n .

AVIS

La cotisation annuelle de 10 francs peiit être versée par 
chèque postal au compte de M. Chouteau, 18*JS, rue des Im 
bergères . Compte Paris, c. 1361-09.

TABLE DES MATIÈRES
Pages

J. Morel : Sur la tom be d’Emile Fix.  ................  1
A. P a n th ie r  : Les fouilles de Paul Leclerc à l'Hay et 

Chevilly (contribution à l’étude des origines paris ien
n e s ) .— 2 e partie : Les Gaulois (Les Parisii. Les villa
ges . Les poteries. Les instrum ents . La cuisine. La
toilette. Les monnai es ) . . . . . . .  . . .   ..............   . . . . . .

R. L eclerc : A lbum .................................................   42
J. de F roberville : La tro isièm e Nuit de Sceaux (1714). 57
V e n t e  d u  D u c  d e  V e n d ô m e  :*Livres ayant appartenu  au

Duc du Maine et à ses fils.  ............................. 64
E. C h o u t e a u  : Bernadotte, habitant de Sceaux. . . . . . .  67
A n n a l e s  d e  S c e a u x . .  .  .  .  .  . . . .  92



E m i l e  F I X  

Vice-président des Amis de Sceaux.



J. MOREL
P r o f e s s e u r  au  Lycée  L a k an a l

S U R  LA T O M B E  D ’EMILE F I X
27 A oût 1931

M e sd am e s ,  Mess ieur s ,

E n  p r en a n t  ici la parole ,  au n o m  de tous  les am is  de M.  Fix,  
sans d is t inct ion  d ’a u c u n e  sor te  (et il n ’avai t ,  je crois ,  que des 
amis) ,  j ' accompl i s  son vœu  t e s t a menta i re  écrit .  M.  Fix était  
l ’am i  de m o n  père,  de ma  famil le,  de m o i - m ê m e .  E t  quel  que 
soi t  en cette heure  d o u lo u r e u se  m o n  dés i r  de m ’en f e rm e r  dans  
mes  pensées  et mes souven i r s ,  je dois,  de m on  mieux ,  c o m m e  il 
l ’a v ou lu ,  r aviver  p o u r  vous son  image .  Il me  souv ien t  q u ’il y a 
q ue l que s  mois ,  au so r t i r  de ce m ê m e  cime t iè re  où j’avais  essayé 
de dire les r egrets  que  no u s  insp i ra i t  un  au t re  deui l ,  M.  F ix,  avec 
ce sang- f ro id  si sû r  qui  ne le qui t t a i t  j amai s ,  me dit  : « Q u a n d  ce 
sera m o n  tour ,  p r om et t e z -m oi  de pa r l e r  su r  moi .  » Je  pr is  la 
chose  en p la i san tan t ,  t ant  n o u s  é t ions  hab i tués  à cette p résence 
active,  b ienve i l l an te  et,  s embla i t - i l ,  i n é p u i s a b l e . Je ne me dou ta i s  
pas que  l ’échéance  fût si p r o c h e . . .  S ac ho n s  ga rd e r  no t re  ca lme .  
Ce n ’est pas une  tom b e  p r ém at u r ée .  M a d am e ,  qui  est o u v e r t e ;  
et M. F ix,  s’il a ima i t  la vie, c o m m e  tout  êt re vivant ,  s ’il faisai t  
t ou t  p o u r  la con se rve r  parce q u ’elle lui pa ra isai t  bel le et r iche,  
savai t  r ega rde r  sans  ém oi  la fin na tu re l le  des h o m m e s .  J ’ai r a r e 
m e n t  en t e n d u  un  vie i l lard par l e r  si t r an qu i l l e m en t ,  si s e re ine 
m e n t  de sa mort .  So ng ez  q u ’il s ’est e n d o r m i  d o u c e m e n t  c o m m e  
un enfant  fat igué d ’une  longu e  journée .  J ’ai vu la paix su r  son 
visage im m o bi le .

Je ne saura i s  pa r l e r  de la vie pr ivée de M.  Fix,  ca r  je ne veux 
pas  r a n im e r  de t rop  g ran de s  t r istesses.  C ’étai t  u n  c o m b a t t a n t  
de 70. Sa ca r r i è re  pu b l i q u e  fut  p r om pt e  et il parv in t  r ap id e m en t  
à un  poste  i m p o r t a n t  q u ’il oc cu p a  j u s q u ’à sa ret r ai te .  N o u s  
l’avon s  su r to u t  c o n n u  dans  no t r e  pet i te ville,  où il étai t  une  
figure f ami l ière et a imée.  N o u s  le v o y on s  encore ,  t r o t t inan t  de 
son  pas r ap ide  et aler te,  vers  le but  q u ’il s’était  fixé. Il étai t  de 
p r esq ue  toutes  les sociétés scéennes ,  où  se man ifes ta i t  q ue l qu e  
act ivi té intel lectuel le ,  sc ient if ique ou sociale.  De c ra inte  d ’en
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oubli e r ,  je n ’en ci terai  au cu ne .  Je di r ai  p ou r t an t  qu  il fut  un  des 
par t i sans  de la p r em iè re  he u re  d e l à  S I E  P et qu  il lui  resta 
fidèle ju sq u ' à  la fin. Il a ima i t  nos  écoles  publ iques,^ très ac t ive
men t . . .  Ce n ’étai t  pas chez lui ,  cette g r and e  activi té sociale,  
pu r e  formal i t é.  Il prena i t  t ou t  à fait au sé r i eux ces mul t ip le s  
man i fes t a t io ns  de not re  vie sc éenne .  11 n ’avai t  a u c u n e  am bi t ion  
pe r sonne l l e ,  et s’il fut ici consei l ler  mun ic ipa l ,  je le sais,  c était  
no n  pa r  gloriole,  ma is  pa r  d év o u e m e n t  à ses idées et à sa cite.

Je  v e u x d i r e  ce que  no u s  a i m io n s  en lui- C ’était  d ’abord  cette 
merve i l leuse  exact i tude posi t ive et sû re dans  toute sa condu i t e .  
Q u i  de no u s  ne l’a vu,  con su l t an t  ce petit  agen da  qui  ne le 
qu i t t ai t  pas,  où  non  se u le m ent  il notai t  ce q u ’il avait  à faire,  
ma i s  insc r ivai t  ce q u ’il avait  ap pr i s  ou r e m a r q u é  ? Ja m ai s  il n ’a 
m a nq u é ,  m ê m e  aux  he ur es  de fat igue ou  de ma lad ie  un  rendez-  
vous  d o n n é  Mais  à qui  le conna is sa i t  b ien,  ce n ’étai t  pas une 
s imple  man ie  d ’o r d r e  et de mé tho de .  Je sais bien  ce qui  lui  avai t  
dicté cette p ra t ique.  C ’etait  un  en th ou s i a sm e  p r o fo n d  et to u j ou rs  
j eune p o u r  la vie et l’act ion.  Il voulai t ,  le p lus  ef f icacement  pos 
sible,  dans  les mil le détai l s  de son existence,  agi r ,  êt re là, d o n n e r  
aux  p rogrès  des h o m m e s  son h u m b l e  coup  de pouce II ne p ré 
t endai t  pas être u n  chef ;  il en t enda i t  servir ,  m o de s t e m en t ,  en 
bon  t r ava i l leur ,  qüi  pense q u ’ent re l’idéal et le réel il y a place 
po ur  l’h u m b l e  travail  d ’adap ta t ion  exacte.  Il savait ,  pa r  toute 
son  expéri ence,  q u ’il y a des engrenages  dans  la vie des  sociétés,  
et que les plus  ut i les sont  peut -ê t r e ceux qui  en ac t ivent  le jeu.

N o u s  l’a i mi on s  (nous  l’a imons )  p o ur  sa cu r ios i té  intel lectuel le .  
T a n t  d ' h o m m e s  en vie i l l i ssant  se dessèchen t  et a r r ê t e n t  la vie de 
l’e spr i t !  Lu i  jamai s,  et j u sq u ’à la de rn iè re  heure .  Ca r  c h a q u e  
année ,  et cette année  enco re  il le médi ta i t ,  il al lai t  voir  d aut re s  
pays.  Il a ima i t  les l ivres,  il a ima i t  l ' his toi re .  Il r ecuei l l ai t  sans  
se lasser les expér iences des h o m m e s .  Co l l ec t ion  de d o c u m e n ts  
divers ,  c o u p u r e s  de jou rn au x ,  no tes  de lecture,  t ou t  se g r ou p a i t  
chez lui dans  un  bel  o rd re .  Il che rch a i t  t ou jou rs  à c o m p re n d re ,  
à s’en r i c h i r ,  et il dé fenda i t  âp r e m en t  sa vie parce  que  le m o n d e  
lui  paraissai t  i n f in imen t  r iche et to u jo u r s  n ou ve a u  et q u ’il v o u 
lait  que  son inte l l igence s’enr i ch î t  de même.  E t  s’il m ’est pe rmis  
de par le r  de moi ,  je me rappel le  que vous me  p ropos iez  des sujets 
de confé rence  à faire vous -m êm e,  à votre âge,  su r  vos voyages  ou
vos  l e c t u r e s  et que  je m ’effrayais p o u r  vous  de la f a t igue.  Vous
ét iez au c o u r a n t  de mes t r avaux  d ’é rud i t ion ,  et main tes  fois vous 
êtes venu m ' ap po r t e r  des l ivres ou  des références.  Voi là  ce que 
je voula is  dire,  m o n  ami,  car  cela se sait moins .

Je ne  suis  po in t  qual i f ié p o u r  pa r le r  de vot re  vie po l i t ique .  
N o u s  n ’av ions  pas  à bien des éga rds  les m ê m es  op in io n s .  Vous



ét iez chez nous ,  m o n  ami ,  l’un  des de r n ie r s  r ep r ése n ta n t s  de ceux 
(j’en ai co n n u  beaucoup)  qui  on t  fondé la r épub l iq ue .  S o u ve n t  
dans  nos r éun ion s  de la Ligue des Dro i ts  de l’h o m m e ,  dans  nos 
conversa t ions  par t i cul iè res ,  vous  no u s  r appe l i ez  vos souv en i r s  
de l’em pi r e .  Les cadet s se t aisa ient  et vou s  écouta ien t  avec r e s 
pec t .  Vou s  par l i ez l iberté,  r a i son ,  dé mo cra t i e ,  égalité,  h u m a n i t é ,  
pat r i e.  Vou s  croyiez à la cu l tu re  p o u r  le peuple.  Mais  su r to u t  
no us  c o m p r e n i o n s  que l l e  pe ine  les h o m m e s  de votre âge,  au 
t emp s  de l eu r  j eunesse ,  ap rès  la défaite,  p a r mi  l ’host i l i té  léroce 
des h o m m e s  de réact ion,  ava ien t  eue à faire accepter  cette D é m o 
crat ie  q u ’a u j o u r d ’hui  pe r so n n e  n ’ose plus  contes t er .  Vous  m o n 
tr iez c o m m e n t  ils r éc lamè ren t  p a t i e m m e n t  la ra ison  des h o m m e s .  
N o u s  a p p r e n io n s  de votre b o u c h e  les règles de l’ac t ion  lente,  
p r éc au t ion ne use ,  capab le  d ’ar rê ts  et de si lences,  ma is  ne perdan t  
jamai s  de vue le bu t  à a t t e indre ,  et  l ' a t t e ignan t .  Si n o u s  avons  
qu e l qu es  l iber tés ,  si no t re  dém ocr a t i e  cons t i tue  a u j o u r d ’hu i  le 
mil i eu  où peu t  s’éba u ch e r  et se co n s t ru i r e  u n e  cité me i l leure,  
c ’est à votre ob sc ur  et pat i en t  effort que nous  le dev on s .  E t  je 
pu is  bien di re ,  devan t  cette tom be ,  le m ot  d ’un  de mes  ca m a ra d es  
ouv r i e r s  : « F ix,  disai t - i l ,  ce n ’est pas un  social iste ,  ma is  c’est 
u n  répub l i cain  ». E t  ce n ’était  pas,  je vous  l’as sure,  un  mince  
é loge.  E t  p o u r  m a  par t ,  je ne suis  pas près  d ’o u b l i e r  ces r é p u 
b l i cains  de l’âge hé ro ïqu e .

E t  p o u r  achever,  de m on  mieux ,  ce por t ra i t ,  il faut  d ire et bien 
préc iser  un d e r n ie r  trai t ,  le plus  to u c h an t  peut -ê tr e.  11 a ima i t  
env i sage r  le p o u r  et le con tre ,  p r évo i r  et faire va loi r  les object ions,  
m o n t r e r  les difficultés des choses  et de l’ac t ion .  So uven t ,  il 
parai ssa i t  r e t eni r  la br ide  aux  élans,  et, je le lui ai sou ven t  dit ,  il 
semblai t  un  peu pa ra lyse r  l’ac t ion .  Mais  en le co n na i s sa n t  bien,  
en pén é t ran t  davan tage dans  sa vér i t able  pensée,  dans  son  être 
vér i table ,  les plus  impa t i e n t s  c o m p re n a ie n t  le secret  de sa 
pat ience.  Ce  n' étai t  pas — cette ha b i t ud e  de conf ro n te r  l e sdoct r i -  
nes et les act ions  — un  jeu de l’espr i t ,  le pi re  de tous,  qui  s ’am u se  
à o p p o se r  s t é r i l emen t  les idées les unes  aux aut res .  Ce n ’était  pas 
t imid i t é  : je n ’ai guè re  c o n n u  d ’espri t  plus  sû r  de ses p r incipes ,  
p lus  hardi  ni p lus  l ibre.  Ce n ’étai t  m ê m e  pas se u le m en t  l’a t t i tude 
d ’un  h o m m e  qu i  a b e a u c o u p  vécu,  be a uc o u p  vu et bea u co up  
re t e n u .  No n ,  c’était  cette su b l im e  ve r tu  q u ’on appel le  la tolé
rance.  N o n  pas celle qui  est fondée  su r  le scept i c i sme : « R ien  
ti'est v ra i, to lérons-nous les uns les a u tre s  », ma is  su r  une  base 
p lus  solide,  plus  réelle et plus  bel le,  le respect  de la pe r s on n e  
h u m a in e .  Fix a to u jo u rs  r especté son semblab le ,  quel l e  q ue  fût 
l ’e r r e u r  où  il le jugeai t  t ombé ,  parce  q u ’il s ’agissai t  de son  se m 
blable .  Il fut su r  ce poin t  d ’un  tact ,  d ’une  dél ica tesse infinie,  et,



M a d a m e  Fix,  vous  m ’en por t iez r é c e m m e n t  le t é m o ig n a g e  ém u .  
Il est  ve n u  ici, p o u r  son su p r ê m e  voyage,  c o n f o r m é m e n t  aux  
conv ic t ions  auxque l l e s  il a été fidèle toute sa vie. Mais  sui la 
pet i te feuil le de papier ,  où  d ’une  ma in  qui  ne t r emb la i t  pas,  de 
sa fine éc r i tu re  net te et cor rec te ,  il a m a r q u é  ses de rn iè res  v o l o n 
tés, il a écr i t  cette phras e  qu i  le peint  tou t  en t i er  : « Je veux que 
r ien da ns  mes ob sèqu es  ne puisse blesser  la consc ience  de qui  
q ue  ce soi t .  » -  Affabilité,  d o u c e u r  de caractère,  b o n n e  h u m e u r . . .  
sa to lé rance  s ’appe la i t  aussi  b ienfai sance ,  b i envei l lance.

E t  pu is  avec vous,  m o n  che r  et g rand  ami,  s 'en va à jamais,
p o u r  les h o m m e s  de  not re  âge,  tou t  u n  m o r c e a u  de no t r e  j eu
nesse.  Si loin,  vieil  ha b i t a n t  de cette ville,  que je me souv ienne ,  
la f igure de M. F ix  app ara î t .  El le  est en to ur é e  de tou tes les 
o mb res ,  — et j’ose év o q ue r  celle qu i  m ’est plus  chè re  que  to u
tes — qui  lui font  cor tège e t  pa rm i  lesquel les  il est  à cette he ur e  
ren tré.  N o u s  ga rd e ro n s  sa mé m oi re ,  nous  pens e ro ns  à lui ,  nous  
p a r l e rons  de lui .  P réservons- l e ,  au t an t  q u ’il est  en nous ,  de l’o u 
bl i .  C ’est la seule su rv ivance q u ’il espérai t .  Il avait  le d r o i t  d’y 
c om p te r ,  ca r  sa vie a été bien rempl ie ,  et il s en va c o m m e  un 
b on  ouvr ier ,  et  n o n  pas  c o m m e  un conv ive  rassasié.  —  A celles 
et ceux q u ’il laisse,  d i s on s  not re  ami t i é  et no t r e  deui l .  E t  co ns e r 
von s  le me i l leu r  de lu i -m ême.  P o u r  moi ,  j’ai t rop  de peine et 
t rop  de souv en i r s  m ’assai l lent  ici, p o u r  que je ne fasse pas facile
m e n t  la p romes se  q u ’il v ivra au t an t  que m o i - m ê m e .  E t  je pense.  
Me sd am e s  et Mess ieur s ,  que  j’expr im e  ici votre pensée à tous.



A.  P A N T H I E R
Professeu r au L ycée Lakanal

Les Fouilles de Paul Leclerc
A L’HAŸ ET CHEVILLY

(Contribution à l’é tude des origines paris iennes)

D E U X I È M E  P A R T I E

G a u l o i s

P au l  Lec le rc  s’étai t  spécial isé dans  la foui l le des t r o u s  d é n o m 
més  off ic ie l lement  fonds de cabanes  néo l i th iques .  I l a v a i t c o m -  
men cé  par  r am a ss e r  les débr is  rejetés pa r  les b r iquet i er s .  P lus  
t ard,  il c reusa  lu i -même,  selon la m é th o d e  r ec o m m an d é e ,  jus
q u ’au  roc,  c ’est-à-dire en l’occas ion ju s q u ’à la terre b la nch â t re  
de l’e rg e ro n ,  qu i  enc adr a i t  ne t t e m en t  les t er res  cui tes  et les 
ce ndres  a rc héo log iques .  P lu s  t a rd ,  il s’efforça de cl asser  les 
co uc hes  l’une  après  l’aut re ,  depu i s  la te rre  végétale jus 
q u ’au fond.

E n  p r incipe,  P a u l  Lec le rc  avai t  été p e r s ua dé  q u ’il r e t r o u 
vai t  des  fonds  de cabanes  néo l i th iques ,  tels que  ceux qui 
ava ien t  été s ignalés et déc r i ts  aux  H a u te s  Br uyè re s  par  Lavi l le,  
M a n su y ,  Co l l in ,  Ca p i t an  et Rol l a in .  Mais  le r af f inement  p r o 
gress i f  de ses foui l les  no u s  fait p ressen t i r  q u ’il r enc on t ra i t  des 
surp ri ses .

Il cons tat a i t  en effet que  ses t r o u s  n ’éta i ent  pas tous des fonds  
de cabanes ,  car  il d i s t ing ua  n o t a m m e n t  un foyer  de cui s ine  
le n  ao û t  1928, un four  le 17 aoû t  1929, une  fosse à débr is  
le 19. Il cons tat a i t  enc ore  que  dans  p r esq ue  tous  ses t rous  
il t rouvai t ,  mé langés  aux  objets  de civi l isat ion néol i th ique,  
des objets  p lus  r écent s ,  t ant  et  si b ien  que  dès le I er octcr- 
b rc  1926 il s ignala i t  que lq ues  f r a gments  de poter i e gauloise
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et q u ’enf in le 14 février  1930 il é t iquetai t  le de r n ie r  t rou  
exp lo ré  pa r  lui sous  le no m  de foyer gau lo i s .

Ainsi  Pau l  Leclerc,  c o m m e  C h r i s t o p h e  C o l o m b ,  arr ivai t - i l  
à sa plus  g rand e  découver t e ,  sans  l’avoi r  ch e r ché e  et sans avoi r  
pu  en m e s u r e r  lu i - mê me  l’im p o r t a n ce .  En  réali té,  dans  ses 
t rous  il avait  déc ouv er t  u ne  civi l isat ion spéciale.  Le pe r fec t ion
n e m e n t  de la co n s t r u c t i o n ,  la r aréfac t ion  des  silex, l’ap pa r i 
t ion des  mé taux ,  l’ab o n d a n c e  des  poter i es  tou rn ée s  la m e t 
ta i en t  ind i s cu ta b l em en t  après  la civi l i sat ion néol i th ique ,  t a n 
dis que  la superpo s i t io n  de que l ques  t e ssons  ro m ai n s  la p la 
çait  n on  m o in s  ne t t e m en t  avant  la c ivi l i sat ion r o m a i n e .

Q u ’étai t -ce? Il ne semble  pas q u ’on se soit pressé dans  not re 
r ég ion  p o u r  a b a n d o n n e r  les vieilles m œ u r s  néo l i th iques .  Mal
gré les envies  de P au l  Leclerc,  il faut r e n o n c er  à r e t r ouv er  un  
âge du  b ronze ,  ca r  no us  ne no ton s  q u ’un f r a g m en t  de bronze,  
mêlé à des ferrai l les et à des poter i es  tou rnées ,  choses  très pos
t é r i eu res  à l’âge du b ronze .  De mê m e il laut  r en on c er  au  p re 
m ie r  âge du  fer, di t  épo qu e  hal s t a t t i enne,  du t emp s  où les G a u 
lois p r o m e n a i e n t  la t e r re u r  dans  le m o n d e  an t i qu e  et où Bren- 
nus  saccageai t  Ro m e.  T o u s  les types r e c o n n u s  co n c o r d en t  pour  
d é n o n c e r  le d eu x i èm e  âge du  fer, la civi l isat ion gauloi se  de 
L a  T èn e .

E n c o r e  dans  cette civi l i sat ion les savants  d i s t in gu en t  a u j o u r 
d 'h u i  t ro i s  subd iv i s ions .  E ss a yo n s  de se rre r  les dates  de plus  
près.

T r o i s  faits permet t en t  d ’en t rev o i r  des  dates au c o m m e n 
c e m e nt .

1) Le fer appara î t .  O n  adm et  que  l’usage  du fer dans  la Gau le  
d u  N o r d  ne r e m on te  nul le  part  au-dela de 5oo a n s a v a n t  J . -C .

2) La m o n n a ie  appa ra î t .  Du mo in s  u ne  m o n n a ie  p resqu e  
neuve  a été t rouvée .  N o u s  ver rons  que  c’est une  imi ta t ion  des 
sta tères  d ’o r  émis  pa r  Ph i l ipp e  II de Macé do ine  en 359 et 
q ue  cette imi ta t ion  très abâ ta rd ie  ne peu t  guè re  r e m o n t e r  à 
p lus  de 100 avant  J . -C .

3) Dans  toutes  les foui l les  de cette ca tégorie P au l  Lec lerc a 
r ecuei l l i  des poter i es  tou rnées .  Les  plus  anc iens  fonds n ’en 
on t  q u ’u n  ou  deux  f ragments ,  les au t re s  en o n t  un  assez 
g r a n d  n o m b r e .  O r ,  la poteri e tou rn ée  n ’au ra i t  été c o n n u e  dans  
la G au le  du  N o r d  q u ’à pa r t i r  de 100 avant  J . -C .  C ’est là le 
t é m o ig n a g e  décisif,  d ’ap rès  lequel  on  peut  ad m et t r e  que 
cette civi l i sa t ion  avai t  c o m m e n c é  vers 100 ava n t  J . -C .

D ’au t r e  par t ,  t roi s  faits p e r me t t e n t  de fixer des dates  vers la fin.
1) Au  Clo s  de l’H a ÿ  des pote ri es  ro m ai ne s  on t  été t rouvées 

à la par t i e  sup ér i eu re  d ’une fosse r em pl ie  de débr i s  gaulois .  U n
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m o r ce au  de tui le r o m ai n e  a été déter ré ,  p a r  P a u l  Leclerc lu i -mê
me,  dans  un  four  gaulois .  Les deux  t r ous  ava ient  do n c  été a b a n 
d o n n é s  de pu i s  peu,  q u a n d  on  cons t ru i sa i t  la voie r o m ai n e  et la 
ma i son  ro m ai ne  du  Clos .  Ces t r avaux  c o m m e n c è r e n t  vers  5o 
ap rès  J . - C .

2) A la s ta t ion 1, u n  u n i que  te s son  rouge verni ssé  de Lezoux  
se t r ouve  mêlé aux débr i s  d ’une fosse. Un  f ra gm ent  d ’assiet te 
no i re  r o m ai n e  a été recuei l l i  t ou t  en h a u t  d ’un  fond de 
cabane .  Ces d o c u m e n ts  peuven t  da t e r  de 100 après  J . - C .  Il 
f audrai t  cro ire  q u ’à cette date le vil lage gauloi s  de la s t a t ion  1 
d isparai ssa i t  à son  t o u r  devan t  l’invas ion  rom ai ne .

3 ) A la s ta t ion 7, au - de ssu s  de deux  fonds  à co rnes  de ce rf  et 
à poteries  gauloises ,  Pau l  Leclerc a no té  une jonchée de 
débr i s  pos té r i eur s ,  ne t t em en t  ind é p en da n te  des deux  fonds et 
m ê m e  placée ent re les deux  fonds.  Or ,  il y  avai t  là su r to u t  
u n  vase à pâte roug e  et vernis  no ir ,  décoré d ’oves,  qui  ne peut  
guè re  da ter  d ’avant  i 5o. Il faut  adm et t r e  que  la dépress ion 
f inissait  de d i spa ra î t r e  à cette da te .  — Ces faits co n c or d en t  
p o u r  m o n t r e r  que cette civi l isat ion a su c co m b é  p rogress ivement ,  
ma is  assez vite,  et  q u ’elle a d i spa ru  co m p lè t em e n t  devant  la 
supér io r i t é  r o m ai n e  vers 100 après  J . - C .  C ’est la date qu e  l’é
tud e  des vest iges r o m a i n s  nou s  avai t  déjà pe rm is  de fixer 
p o u r  le t r i o m p h e  de la co loni sa t ion  romaine.

Ainsi  cette civi l i sat ion aura i t  d u r é  200 ans ,  au p r em ie r  siè
cle avan t  et  au  p r em ie r  siècle ap rès  J . -C .  C ’est le t e mp s  de 
Vercingé to r ix ,  de Césa r  et des p r emie r s  em p e r e u r s  rom ai ns .  
C ’est ce q u ’on d é n o m m e  a rc h ëo lo g iq u e m e n t  La T è n e  I I I .

Alo r s  nou s  a l lons  ab o r d e r  les P a r is i i  de l’his toi re .  Dans  
ce laps de t em ps  nou s  sav ions en effet que  la banl i eue de Lu-  
tèce fut occupée  par  la cité des  P a r is ii.  Mais  no us  n ’en savions  
pas be a uc o u p  plus.  M. Ju l l i an ,  da n s  son h is to i re  de la Gau le  
en hu i t  vo lumes ,  n ’a pu l eur  accord e r  que que lq ues  l ignes.  
Cer t e s  a u j o u r d ’hui  encore  nou s  ne les co n n a î t r o n s  pas c o m m e  
les g r and s  peup les  Gauloi s  de la C h a m p a g n e  et de la B o u r 
go gne .  Mais  p o u r ta n t  Paul  Lec lerc  va nous  p r o c u r e r  une 
p r em iè re  et lon g ue  visi te chez nos an t iques  prédécesseurs .

I

L e s  P a r i s i i .

Les sépu l tu res  ne son t  pas a b o n d a n te s  s u r  le p la t ea u ;  et 
peut -ê t re  les b r iq ue t i e r s  ne c reusen t - i l s  pas assez p ro fon d  p o u r  
les r e t ro uv er  toutes .  P o u r t a n t  Paul  Leclerc a réussi  à r am en er ,
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ent re  au t re s ,  q u a t re  sque le t tes  qui  o n t  toutes  les chance s  de 
r e m o n t e r  à la civi l isat ion gauloise .

A u th e n tific a tio n . —  Le p r em i e r  a été' t rouvé à la s ta t ion 4, à 
100 m.  env i ron  au  S . - E .  du  c imet i ère  de Chevi i ly ,  près  d ’un 
g r o u p e  de t rois  cabanes  gauloises .  Il était  déposé à 1 m.  5o, à 
la base d ’un l i m o n  rougeâ t re  très com pac t .  P a u l  Lec le rc  a 
recuei l l i  en m ê m e  t emps  deux tout  pet i ts débr is ,  qui  uni ssent  
cet h o m m e  aux hab i t an t s  des cabanes  gau lo ises vois ines  : c’est 
u n  m or ce au  de ch a r b o n  et u n  m or ce au  de p ie rre  pua n te ,  deux 
é léments  typ iques  de la c o u c he  d ’im m o n d ic e s  obl iga toi re  au 
fond de c ha q u e  caban e  (1).

Les  t rois  aut re s  sque le t tes  o n t  été t rouvés  ens em bl e  au  Clos  
de L  H a ÿ ,  ver s  le mi l ieu  du  Clos,  un  peu p lus  près de la voie 
r o m a i n e  à l’oues t  que de l ’aut re  l imi te .  Ils gisaient  ensemble ,  à
I m.  25 de p r o f on de ur .  Ils é t aient  au thent i f i é s  par  un vase 
intact ,  chose  r a r i ss ime ,  un vase qui  avai t  do nc  été déposé  exprès  
p o u r  une  des t ina t ion  funérai re.  O r  ce vase p rov ien t  de la fab rique 
gau lo ise  du  Clos,  c o m m e  le p r ou v en t  son c o n t o u r  ca l ic i forme,  
sa t exture  sableuse ,  son t o u r n a g e  g ross i e r  et  sa r es semblance  
avec les déchet s  de cette f abr ique.

Les  qua t re  sque le t tes  son t  d ’ai l leurs  r e m a r q u a b l e m e n t  a n a 
logues .

D u  squelet t e n° 1, il reste d ’ab o r d  une bo n n e  par t i e d u  c râne  : 
le der r i è re  de la tête,  le f rontal  et les deux mâcho i res .  Il faut  
r e m a r q u e r  les sutu res ,  qui  son t  assez t ermes ,  mais  assez visibles.
II f aut  ensui te  e ssayer  de m e su re r  les d im e ns io ns  : on ne peu t  
p lu s  avoi r  la lo n g u e u r  exacte;  ma is  la g r an de  l a rge ur ,  de t6  cm. ,  
suffit p o u r  p r ou v er  que  nou s  avons  affaire à u n  b r a c h y c é p h a l e . 
Il faut  enfin ex a mi n e r  les den ts  : el les avaient  pouss é  au c o m 
plet,  y com pr i s  les qu a t re  dent s  de sagesse,  mieux  déve loppées  
encore  que  les au t r e s ;  ma i s  el les ava ient  sub i  une inv ra i s em b la 
ble u su r e ,  c o m m e  pa r  u n  m o u v e m e n t  de ch iq uag e  pe rpé tue l ,  à 
tel po in t  qu  une  incisive est p resque  usée ju s q u ’au mil i eu  et que 
les mola i re s  sont  devenues  q u e l q u e  peu concaves .  P ré c i s ons  
que  cette u su r e  p ro vena i t  bien du f ro t t emen t  des dent s  les unes  
con t re  les au tre s ,  car  les deux sur faces  den ta i r es  s ’em b o î t e n t  
exac tement .  I l  n ’y a q u ’une  l acune ,  de par  une mo la i re  qui  avait  
été cassée pa r t i e l l emen t  à force de t ravai l ler .  A jou ton s  que  le 
f ron t  est assez haut ,  avec des  a rcades  sourci l iè res  bien effacées, 
et que  le m e n to n  n ’est pas t rop p r o é m i n e n t  : caractères  ind iv i 
duel s .

(1) Déchelette : M a n u e l d 'Arçhéologie, IV, 537, signale  la présence fré
quente  de charbon  dans  les sépultures .
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Les m e m b r e s  son t  peu c o n s e r v és ;  il n ’y a guè re  que  t rois  
f r a gments  des f émurs .  Ç a  suffit p o u r  aff i rmer  que ces f ému rs  
son t  n o r m a l e m e n t  convexes ,  avec u n  bo rd  pos té r i eu r  c on s ta n t ,  
nul le  t race de la p la ty mé r ie  des races néol i th iques .  La lon gu e ur ,  
pa r  c o m p ar a i s o n  avec des éch an t i l lons  comple t s ,  devai t  êt re 
d ’e nv i r on  4 4  cm . ,  soit  la g r an de u r  m o y e n n e  d ’a u j o u r d ’h u i .  
L ’épa i s seur  semble  un peu p lus  forte que celle des  échan t i l lons  
m o d e rn e s  et at teste sans  dou te  une  m u s c u la tu r e  assez p u i s s a n t e .

L a  fo rme  de la tête,  la g r osseur  des dent s  et la force des m u s 
cles co n c o r d en t  p o u r  faire s up po se r  un sujet mas cu l in .  La  co h é
s ion  des su tu r es  et l’u su r e  excessive des dent s  in d iq u e n t  u n  vieil- 

lard.
Le squelet t e n° 2 a conservé une  b o n n e  par t i e  du  c râne,  ca r  

j ’ai pu  as soc ie r  pa rm i  les débr is  mé langés  des t rois  squelet tes  
d u  Clo s  un f ronta l ,  un e  face avec les deux  maxi l la i res  supér i eu r s ,  
un  f r agment  de maxi l la ir e infér ieur ,  un  par iétal ,  un  occipi tal .  
E n c o r e  une  fois nou s  co n s ta to ns  des su tu res  bien découpées ,  a 
tel po in t  que  tou s  les os so n t  séparés .  E n c o r e  u ne  fois les m e n 
su r a t i ons  n o u s  me t t en t  en p résence d ’un b rac hy cep ha le  : lon
g u eu r  16 cm.  l a rgeur  14. E n c o r e  u n e  fois les dent s  no us  r évè
l ent  u ne  u su re  excessive.  Ajou ton s ,  c o m m e  t r ai ts  ind iv iduel s ,  
qu e  la tête étai t  plutôt  pet i te,  les a rcades  sourc i l i ères  é n o r m e s ;  
le f ront  fuyant ,  le m e n to n  p r oé m in en t .

Je jo indra i s  à ce c râne  les restes d ’un  m e m b r e  infé r i eu r  gauch e  
qui  co n c o r d en t  avec sa robustes se  générale et qu i  ne co nv i en
nent  guè re  aux crânes  suivant s .  11 reste la plus  g r an de  par t i e du 
f ém u r  et du  t ibia.  E n c o r e  une fois le f ém u r  ne présente  pas  la 
m o in d r e  t r ace de p la tymér ie .  C o m m e  ca ractère ind ividuel ,  i 
faut  n o te r  u ne  taille p lutô t  g r ande ,  ca r  les c o m p a r a i s o n s  avec 
des os en t i er s  pe r met t en t  d ’éva lue r  la lo n g u e u r  du fému r  à 
52 cm.  et celle du  t ibia à 42. Il faut  no te r  aussi  une force r e s 
pectable,  i nd iqu ée  pa r  la g r oss eur  des os,  les saill ies des bor ds  
et la v i g u e u r  des im p r e ss io n s  muscu la i r e s .

L a  fo rme  de la tête,  la g r osseur  des dent s ,  la m u sc u la tu re  
pu i ssante  c o n c o r d e n t  p o u r  n o u s  faire s u pp o se r  un  sujet  m a s c u 
lin.  La  sépara t ion  des su tures ,  l ’usu r e  r e l a t ivement  modé rée  des 
den t s  in d iq u e n t  un h o m m e  enc ore  j eune.  A jo u to n s  que  la h a u 
t e u r  de la tai l le,  la pet i tesse de la tête et les t races d a rc ha ï sm e  
n o u s  font  pens e r  à u n  gai l la rd peu inte l l ectuel  et ma l  c o m m o d e .

Squele t t e  n° 3 . J e  ne peux lui  a t t r ib ue r  s û r e m e n t  que  q u e l 
ques  os c râ n ia u x  : la face avec les deux  maxi l l a i r es  su pé r i e u r s  
et la moi t ié  d u  f rontal ,  u n  maxi l l a i r e infé r i eu r  et 1 occipi tal .  
E n c o r e  une fois les su tu res  so n t  restées  si dis t inctes  q ue  les os 
so n t  a u j o u r d ’hui  séparés .  E n c o r e  u n e  fois n o u s  devon s  avoi r
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affaire à un  b rac hy cé p ha le  ; no us  p o u v o n s  l’indu i re  de la forme 
des  co u r b u r e s  et de la l a rgeur  de la face (14 cm.) .  E n c o r e  une 
fois les dent s ,  qui  co ï nc iden t  me rve i l l eu se me nt  ent re  les deux 
mâcho i res ,  n o u s  m o n t r e n t  un e  u su r e  ex t rao rd i na i re  par  f rot t e
m e n t  r é c i p r o q u e .  C o m m e  caractères  ind iv iduel s ,  il faut  no te r  
que  les a rcades  sourc i l i ères  ne son t  pas exagérées  et que le f ron t  
n ’est pas fuyant .

Ici nous  avons  toutes chances  d ’é tu d ie r  u n  c râ n e  féminin,  de 
par. la g r and e  l a rgeur  du  h a u t  du crâne,  la pet i tesse des ma x i l 
lai res  et des dent s .  Ce t te  f em m e n ’avai t  pas  v ing t  ans ,  car  les 
deux  dent s  de sagesse supé r i e u r es  n ’o n t  pas eu le t e mp s  d ’a t 
t e indre  l eu r  dé v e lo p p e m e n t  et d ’use r  les dent s  infér i eu res  co r 
res p o nd an tes .

Squele t t e  n° 4. Il en reste un  crâne  auque l  j ’ai pu a t t r ib u e r  un 
f rontal  ent ier ,  les deux  maxi l la ir es  supé r i e u r s  soudés ,  un  max i l 
laire infé r i eu r  et t ou t  le der r i è re  de la tête,  avec l’occipi t al  et la 
p lus  g r an d e  par t i e des pa r i é t au x .  P a r  except ion les su tu res  son t  
assez soudées  : le f ronta l  seul  a pu se dé tacher .  Mais  encore  une  
fois les m e n su ra t i o n s  no u s  in d iq ue n t  un  b rac h yc ép h a le  : l o n 
gu e u r  17 c m . ,  l a rge ur  14,5.  E t  pu is  les dent s ,  d ’a i l leurs  peu 
n o m b r e u s e s ,  se caractér i sent  p a r u n e  telle us u r e  que les mola i re s  
o n t  pris des sur faces  concaves  et ob l iques ,  qu i  font  pense r  aux 
dent s  d ’un vieux bœuf .  Les sur faces  den ta i r e s  co ï nc iden t  d ’ai l 
l eu rs  exac tement .  C o m m e  t rai ts  individuel s ,  la tête est p lu tô t  
petite,  les a rcades  sourc i l i ères  m on ta gn eu s es ,  le f ront  fuyant ,  le 
m e n to n  p ro ém in en t .

Il s’agit  p ro b a b le m e n t  d ’un  h o m m e ,  de par  la fo rme  du f ro n 
tal ,  la g r oss eur  des maxi l l a i res  et des dent s .  C ’étai t  u n  viei l lard,  
c o m m e  le p r o u v e n t  les su tu re s  p resqu e  ankylosées  et l ’usu r e  
des  den t s .

Co n c lu s i o n s  e t h n iq u es  : tous  ces squele t tes ,  m a l g r é  qu e lqu es  
dif férences de taille ou  de fo rme ,  ap p a r t i e n n e n t  à u n e  m ê m e  
t r ib u .  C ’est la m ê m e  race que n o u s  r e t r ou v er o ns  inc h an gé e  au 
t e m p s  de la co l on i sa t ion  r o m a i n e .  C ’est m ê m e  celle que no us  
r e t ro u v er on s  au x v i i i 0 siècle ( 1 ) .  Ce n ’est p lus  du  to u t  la race 
d o l i c ho cé pha le  et p l a tym ère  qui  avai t  occu pé  le pla teau p e n d a n t  
les siècles in d é te r m in é s  de la civi l i sat ion néo l i th ique ,  telle que  
la m o n t r e n t  toutes  les études  déjà pub l i ées  et aussi  les d o c u m e n ts  
de la col l ec t ion  P a u l  Leclerc.

(1) Grâce à l’obligeance de M. Bourgeois , j’ai pu  é tudier  trois squelettes 
du x v i i i '  siècle dans  l’ancien c im etière  de Sceaux, au nord  de l ’église. Ils 
é ta ien t  exactement semblables aux squelettes gaulois, y compris  l’usure  
invraisem blable  des dents.
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Ainsi  no u s  en t ro n s  de l ’an th ro p o l o g ie  da n s  1 h is toi re .  N o u s  
sa is issons u n e  de ces mi gr a t io n s  de t r ibus  qui  bousc u la ie n t  
par foi s  les peu p les  pr imi t ifs .  Vo ici  l’ar r ivée des P a r is i i.  — D ’où  
vena ien t - i l s  ? Mys tè re .  N o u s  p o u v o n s  se u le m ent  cons ta t e r  qu  ils 
m o n ta ie n t  de la val lée de la Seine et du  S u d -E s t .  M.  M a u g a r n y  
a déc ou ver t  à Vi l l eneuve- l e -Roi ,  l ieu dit  P ie r re  F ri t te ,  un g ros  
village qui  semble  êt re  l’ancê t re  des  nôtres .  P a r  le g r an d  n o m 
bre de ses si lex et par  l’abs ence  des paro i s  en te rre  cui te ,  il était  
u n  peu p lus  a r c h a ïq u e  que  ceux de Chevi l ly .  Mais  il avai t  déjà 
c o m m e  eux des co rnes  de cerfs,  des pote ri es  décorées  et m ê m e  
des  pote ri es  tou rn ée s  : u n  d o liu m , une  assiet te.  De là les P a r is i i  
on t  mo nt é  p resqu e  to u t  de sui te à Chevi l ly ,  pu is  ils se son t  
r é p a n d u s  vers  L ’H a ÿ .  T o u j o u r s  au  N o r d - O u e s t  ils sont  arr ivés  
à Bagn eux ,  o ù  M. M a u g a r n y  a encore  fouil lé u n e  de l eur s  i n s 
t a l la t ions ,  de rn ie r  type.  — P o u r q u o i  vena ien t  les P a r is i i  ? M y s 
tère en c o re .  O n  peut  r e m a r q u e r  se u le m en t  que  l ’ép ou va n ta b le  
invas ion des C i m b re s  et des T e u t o n s ,  juste au déb u t  du  P'  siècle 
ava n t  J . -C . ,  n ’a pu m a n q u e r  de p r o v o q u e r  des désas t re s ,  des 
r e fou lement s  et des migra t io ns .  —  C o m m e n t  les P a r is i i  s’ins t al 
l è ren t - i l s  ? Mystè re  encore .  N o u s  po u v on s  tou t  au  plus  supp ose r  
q ue  de tels gai l lards ,  a r mé s  et apeurés ,  ne se p rése n tè ren t  pas 
en  q u é m a n d e u r s  pacifistes et q u ’ils s ins t al l èrent  en ma î t r es .

E t  m a in te n an t ,  p o u r  ceux qui  s’in té ressen t  à de m i  à 1 h i s to i re ,  
voici  dans  ces débr i s  le t r iple  d r a m e  du  Clos .  N o u s  ne p o u v o n s  
pas  en effet passer  ou t r e  sans  avoi r  sondé  le mys tè re  d une  to m b e  
t r iple .  D a n s  le m o n d e  gau loi s ,  les to m be s  do ub le s  ét a i en t  fré
q u e n t e s ;  les to mb es  t r ip le s n ’étaient  pas r ares .  Mais  celle-ci 
no us  offre des  r ens e i gn em ent s  peu  f réquents .

R e p re n o n s  d ’ab o r d  et su r to u t  le suje t  n“ 2, le gai l lard à g r and e  
tai l le,  à tête a rc h a ï q u e  et à forte m u s c u la tu re .  Ce gai l lard- là ,  
c o m m e  tant  d ’aut res ,  est  allé à la gue r r e  ; mais  un  jo ur  v in t  où 
on le r a p p o r ta  de la gue r r e  en mau va i s  état .  U n  e n n e m i  lui  avai t  
asséné,  de la m a in  droi te ,  u n  co up  fo rmidab le  d ’un  i n s t r u m e n t  
fin et po in t u ,  u n  javelot ,  une  p ique  peu t -ê t r e .  Le cou p ,  lancé 
de d ro i t e  à gau che ,  a t t eign i t  o b l i q u e m e n t  le f ronta l ,  un  peu au-  
dessus  de l’a rcade  sourci l i è re  droi te.  La poin te  s en fonç a  dans  
l’os de par t  en par t .  E n  avant ,  le choc  fit éc la ter  l ’os,  qu i  se 
divisa en deux écai l les,  u ne  écai l le exté r i eu re relevée de près  
d ’un  cen t imè t re ,  une  écai l le in t é r i eu re  en foncée  l ég è remen t  et 
c o m p r i m a n t  le ce rv eau .  E n  ar r ière ,  la pa r t i e  ga u ch e  du  f ronta l  
fut  fêlée p a r  u n e  fente ob l iq ue  et i r régul iè re ,  qu i  se p ro page a  
i m p i to y a b l e m e n t  j u s q u ’au bou t .  Il y avai t  de bo n s  mot i fs  p o u r  
le co m a ,  l’agon ie  et f inalement  la mo r t ,  C étai t  u n  h o m m e  à 
en t e r re r .



Mais  on ne i’a pas en ter ré  seul .  Im ag i n ez  un  peu l’a t m o s 
phère  de guer re ,  de deui l .  A côté du  gu er r i e r  mor t ,  il r es ta i t  
u ne  tou te  jeune veuve,  qui  n ’avai t  pas  v ingt  ans .  Il restai t  un 
vie i l lard,  qui  r essembla i t  t rop  au  m or t  p o u r  ne pas êt re  un pa re n t  
t r ès  p r o c h e .  La  c o u t u m e  gau loi se  s’en mêlai t .  Cé sa r  nous  
ap p r e n d  q ue  t o u t c e  que l e d é f u n t  avait  chér i  pe n d a n t  sa vie p o u 
vai t  ê t re ensevel i  avec lui après  sa m o r t  : « Il y a peu  de t emp s  
encore ,  p o u r  lui r end re  des h o n n e u r s  comple t s ,  on brû la i t  avec 
lui les esclaves et les cl ients  q u ’il avait  a imés  (i).  » P o m p o n i u s  
Mêla a joute  que  les p r o ch e s  e ux - m ê m es  se sacrif iaient .  Ces 
gens-là  c roya ien t ,  d u r  c o m m e  fer,  à l’im m or t a l i t é  de 1 âme  :
« Ils a j o ur n a i en t  à l eur  ar r ivée dans  l’au t re  mo nd e  le r èg lement  
de leurs  affaires et le pa ie m e n t  de l eu rs  det tes .  Il s’en t r ouva i t  
m ê m e  qui  se p réc ip i t a ient  dans  le b û c h e r  de leurs  p r och es ,  c o n 
va incus  q u ’ils a l la i ent  r e c o m m e n c e r  avec eux une  nouvel l e 
exi stence (2). »

C e  qui  est  sûr ,  c’est qu e  n o u s  les r e t ro u vo n s  tous  les t rois  
ens emb le ,  c o m m e  s’ils é t a i en t  par t i s  p o u r  1 au t re  m o n d e  en 
famil le.

II

L e s  v i l l a g e s .

Les néo l i t h iq ue s  n ’avaient  encore  c reusé  su r  le p la teau que 
des foyers.  Les  P a r is i i  se déb ro u i l l è r en t  vite p o u r  cons t ru i re  
q ua t r e  vi l lages pe rfec t ionnés .  Ils in ve n tè r en t  n o t a m m e n t  les 
a p p a r t e m e n t s  à t rois  t rous  et la t ec h n i q ue  de la t er re  cui te.

C h r o n o l o g i q u e m e n t  il faut  c o m m e n c e r  la visi te pa r  Chevi l ly ,  
s ta t ion 7, l ieu dit  la Raie T o r t u e .  C ’est là que  Pau l  Leclerc a 
exploré  les deux  hab i t a t ion s  n éo lith iq u es, r empl ie s  d ’out i l s  en 
os et en bo is  de cerf,  q u ’il a déc r i tes  l u i - m ê m e  p lus ieu r s  fois. 
P o u r  moi ,  ce ne sont  p lus  des ha b i t a t ion s  néo l i th iques ,  car  si 
les obje ts  p u r e m e n t  néo l i t h iq ue s  y con se rv en t  la ma jor i t é ,  il 
f aut  no te r  aussi  l’app ar i t ion  ce r ta ine des p r em ie r s  per fec t ion
ne m e n ts  et des  p r emie r s  obje ts  gau lo is .

D ep u i s  qu e l q u e  t e mp s  déjà ces pa rages  g r o u pa ie n t  des ca r 
r iers.  Les  p r em ie r s  ava ient  conse rvé  p lus  ou  m o in s  lon g t e m ps  
les m œ u r s  néo l i th iques ,  se co n t en ta n t  de pics en p ie rre  et se se r 
r a n t  a u t o u r  de foyers .  Mais  les suivan t s  ava ien t  peu t -ê t r e  
qu e l q u e  conn a i s sa nce  d ’u n  m o n d e  exté r i eu r ,  ca r  ils c o n s t r u i s i -

(1) Caesar  : D e bello g a llico , VI, 19.
(2) P o m p o n iu s  Mêla, III, 2, 19.
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ren t  au m o in s  t rois  hab i t a t ions ,  d ’un type qui  d u t  faire se ns a 
t ion,  car  il al lai t  êt re  imité.

La  p r emiè re  hab i t a t ion  fut décou ver t e  le 21 aoû t  1927. E lle  
eut  le m a l h e u r  des p r emiè res  découver t es ,  c’est-à-dire q u ’elle 
fut saccagée qu e l que  peu p a r l e s  ouvr ie rs .  P au l  Lec lerc n ’ar r iva 
que  p o u r  sauver  et é tud ie r  un fond de cabane .  Ce fond suffisait 
p o u r  faire con na î t r e  une t ec h n i qu e  inédi te ,  car  c’était  une 
cou pe  en t i è re m en t  cui te,  j u s q u ’au rouge,  m e s u r a n t  2 m .  de 
d iamèt re  et s’en f o nç an t  à 1 m. 40 au -d es so us  du  sol.  Il suffisait 
aussi  p o ur  at tes ter  l’âge gaulois ,  car  en p lus  d ’une meu le  et de 
q ua t r e  molet te s  du type néo l i th ique ,  de p lus ieur s  silex, de débri s  
de cui s ine ,  d ' un  out i l l age  en co rne  de cerf,  d ’os sciés et de po te 
ries à la ma in ,  P au l  Leclerc y a t rouvé des mo rc e au x  de deux  
po te ri es  tou rnées .  L ’une était  du  type pâte g ross iè re  et to u r na ge  
à la ma in ,  l’au t re  d u  type pâte fine et tou r nas sa ge  avec des in s 
t r um en t s .

Inut i l e  de dire avec quel  soin d és o rm a is  P au l  Lec lerc  suivi t  le 
t ravai l  des b r ique t i e r s  ! E t  voi là c o m m e n t ,  le 11 août  1928, 
i5 mè tres  p lus loin,  il put  é tud ier  m é t h o d i q u e m e n t  u ne  d e u 
x ième  ha b i t a t ion ,  m o n t r a n t  bien tou tes  les inv en t ions  des P a r i-  
s ii .  C ’était  un  a p p a r t e m e n t  à t rois  sor tes  de t rous.

Il c o m m e n ç a i t  pa r  une  série de pet i tes fosses,  qu i  étaient  
r em pl ie s  de dét r i tus  et d ’osse me nt s  et qui  ava ient  dû servi r  de 
fosses à débr is .

Pu i s  il y avai t  la cabane ,  do n t  no u s  a l lons  r ec ons t i tue r  la 
con s t ru c t io n .  O n  avai t  d ’ab o r d  p répa ré  un  g r an d  t r ou  : on  avai t  
c re usé  une  p remiè re  fosse,  c i r culai r e ,  d ’e n v i ro n  2 m. 5o de d ia 
mèt re  et 1 m.  de p r o fo n d e u r  ; puis  on  avait  mén agé  à la base et 
tout  a u t o u r  une  ban que t t e  d ’env i ron  o m .  5o, et  on  avait  
creusé  une deux ièm e  fosse au mi l ieu,  avec 1 m.  5o de d i a 
mèt re ,  j u s q u ’à une  p r o fo n d e u r  totale de 1 m.  40.  O n  avai t  ainsi  
l a rg e m en t  dépassé  la terre à b r i que s  et e n t am é  l’e rg e ro n .  Les 
pa ro is  ava ient  été so ign eu sem ent  lissées,  à g r and s  co u p s  ver t i 
caux  d o n t  on  reconnai t^encore  les r ayures .

O n  p rocéda ensui te  à l’édi f i cat ion d ’une ence inte  c i r cu la i re  
au - de ssu s  de ce t rou.  O n  em p lo y a  le p r océdé  du  c l ay on na ge .  
O n  déb i ta  des lat tes assez larges et assez peu épaisses ,  en f en
dan t  des p ieux .  P u i s  on  les p lan ta  en cercle da n s  la terre,  à 
qu e l que s  ce n t imè t res  des bor ds  du  t rou.  O n  les p lan ta  à 1 cm.  
les unes  des au t res ,  les t r anc hes  tou rn ée s  d ia m é t ra le m e n t ,  
p o u r  d o n n e r  à cette c ha r p en te  la p lus  g r and e  épa i s seur  et la 
p lus  g r an de  force possible .  Pu i s  on  col la et on  c o m p r i m a  de la 
t er re  à b r i qu es  a u t o u r  de cette cha r pen te ,  à l’in t é r i eu r  c o m m e  à 
l’ex té r ieur ,  de façon à la noye r  dans  u n e  sor te  de m u r ,  qui  c on 
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t inuai t  ex ac temen t  les paro is  de la fosse R i en  ne pe r m e t  plus  
ici de m e su re r  la h au t eu r  de cette ence inte  ; ma is ,  d ’apres  les 
desc r ip t ions  des a u t e u r s  class iques ,  elle pouvai t  a t t e indre  1 m.

Alors  on en t re p r i t  u n  t ro is i ème  travai l ,  qu i  étai t  la g r an d e  
inve n t ion  des m a ço ns  pa r i s i ens  et qui  est encore  inédi t  : c était  
la cu i s son  de tou te  cette terre glaise ( i ) .  11 suffit sans  dou te  
d ’a l lu m e r  de g r an d s  feux dans  le t r o u  et a u to u r  du  t rou.  Les 
feux d u r e n t  êt re poussés avec une  a r de u r  et une duree  excep
t ionne l l es ,  ca r  le r ésul t at  dépassa  s in gu l i è r em en t  la mauvai se  
cui s son  des pote ri es  an tér i eures .  La t er re  fut en t i è r em en t  cuite 
ju s q u ’à la te inte  ro uge  et elle pr i t  la dure té  des po te ri es  les plus  
d ur es  j u s q u ’à 8 c m .  d ’épai sseur .  P a u l  Lec lerc en  a dé taché  de 
n o m b r e u x  et g r an d s  f i agmenis .  Ains i  ob t i n t -on  une  sor te  de 
g igan tesque  vase,  très épa is ,  t rès  du r ,  t rès  im p e r m éa b le ,  très 
in co mb us t i b le .  Ça  peut  nou s  sem ble r  tou t  s im ple  a u j o u r d ’hui  ;
m a i s  encore  fallait-il l’inventer .

E t  a lor s  on  en t re p r i t  un  q u a t r i è m e  travai l ,  enc ore  plus  in a t 
t e nd u  et inédi t  : ce fut la pe i n tu re  des parois  in t é r i eu r es .  O n  
les r eco uv r i t  d ’un  en du i t  en te rre  claire,  p resque  b lanche ,  de 4 
à 5 m m .  d ’épa i s seur .  Je n ’ai pas de d o c u m e n t  p o u r  détai l ler  la 
co m po s i t i o n  de cet endu i t .  Peu t -êt r e ,  d ’après  ce r t a ines  d éc o u 
ver tes de Lavi l le à F res nes  et de Rol l ain  aux H a u t e s  Bruyères ,  
se composai t- i l  de terre assez peu  cui te ,  b royée et délayée dans  
u n e  col le q u e l c o n q u e  (2).  Du  m o in s  faut-il cro ire  que  c étai t  
u ne  pe i n tu re  t rès  sol ide,  pu i sq ue  P au l  Lec lerc a pu dé tacher  
des  f r agments  de 20 cm.  où  on  re t rouve  cet en du i t  p resqu e  

in tac t .
N ’ins i s tons  pas su r  le toit .  O n  peu t  ad m et t r e  que les tui les 

n ’étaient  pas encore  inventées,  car  Pau l  Leclerc n ’en a t rouve  
a u c u n e  trace.  Il faut  r ec ou r i r  aux  au t e u r s  cl assiques,  qui  nou s  
a p p r e n n e n t  que  les G au lo i s  faisaient  des toi ts  con iques ,  en 
b r an c h ag es  et en c h a u m e ,  avec un  t rou  cen tra l  p o u r  laisser
éc ha p p e r  la fumée.

P o u r  par fai r e cette bel le cabane  b la nche ,  il ne m a n q u a i t  plus  
q u ’un  t ravai l ,  le p lus  long  de tous.  Les  P a r i s i e n ne s  d ’a lor s  me t 
t a i en t  l eur  coque t t e r i e  à conserver  et à ta sser  au fond de l e u i s  
cabanes  une  co uc he  d ’o r du re s  mén agè res ,  aussi  épaisse,  moë l -  
leuse et odor i f é ran te  que possible .  N o u s  ne p o u v o n s  q u e  les en

( ,)  Ju l l ian  : H isto ire  de la G aule , H, p. 321, affirme seu lem ent que les 
Gaulois ignoraient les parois et les sols en briques.

Déchelette : M anuel d 'A rchéologie, IV, p. 44» ■*•, ne s ' 8 nale ^ ue des

(2) Laville : S ta tion  néolithique de F resnes-les-R ungis  (Bull. Soc. d A nthr .  

de Paris,  1899), p. 79.
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r emerc ie r ,  ca r  il y a là a u j o u r d ’hui  des t réso rs  où  P a u l  Lec lerc  
a recuei l l i  p a s s i o n n é m e n t  des cendres ,  des pierres  brûlées,  des 
ossement s ,  des coqu i l le s  d ’escargots ,  des t e ssons brisés ,  des 
i n s t ru m e n t s  ab a n d o n n é s  et des r el en ts  de po u r r i tu re s .  Insis
tons  se u l em en t  su r  u n  f r a gm en t  de vase t rouv é  tout  au  fond,  
un  vase tou rn é ,  lissé, à sur face noire,  à déc ora t ion  pa r  losanges  
incisés,  qui  est  de la f acture  la plus  gaulo ise .

P o u r t a n t  il y avai t  une cui s ine  dis t incte.  E n  effet, 2 m.  plus  
lo in ,  P au l  Lec le rc  a déco uve r t  un  fond se n s i b l e m en t  différent .  
Si la fosse avai t  été creusée  c o m m e  les au t re s  à 1 m.  40 de p r o 
fondeur ,  elle n ’avai t  d ’au t re  pa r t  q u ’ 1 m.  20 de d iamè t re  à la 
base,  ce qu i  au ra i t  pu êt re ét roi t  p o u r  une hab i t a t ion .  Si les 
paro is  ava ien t  été enco re  une fois l a rg e me nt  durc ies  par  la 
cu i sson ,  elles ne man ifes t a i en t  a u c u ne  t race de pe inture .  Enfin 
la c o u c he  a r c héo log iqu e  se d is t ingua i t  pa r  u n e  épa i sseur  exagé
rée et une c o m b u s t i o n  un iverse l l e .  Il y avait  des cendres ,  du 
c h a r b o n  de bois,  des p ier res  b rûlées,  des r a m u r e s  de cerfs n o i r 
cies et ca rbon isées ,  des osse me nt s  calcinés ,  m ê m e  un perçoi r  et 
un  cou teau  en silex qui  avaient  v i s ib lement  subi  l ’ac t ion  du feu. 
Il faut  d o nc  im a g i ne r  là un  foyer ,  où  on en t re t ena i t  c o n s ta m 
m e n t  un  bras ie r  et où on faisait b r û le r  de tout .

Ce p r em ie r  vil lage est com plé té  par  u n e  cui s ine  que  j’ai ape r 
çue m o i - m ê m e  en 1931. E l le  n ’a d ’a i l l eur s  fourn i ,  en d eh or s  de 
n o m b r e u x  f ra gments  de parois  cui tes ,  q u ’un  g r an d  vase no ir ,  
fait à la ma in ,  sans  o r n e m e n t ,  encore  semblab le  au type néo l i 
th ique .

Le d eu x i èm e  vi l lage fut cons t ru i t  u n  peu plus  loin,  à la s ta 
t ion 4, l ieu di t  le C o r m i o n .  11 devai t  ap pa r t e n i r  à un g r o u pe  
d ’ag r i cu l t e u r s .  J ’y d i s t ingue  deux  fosses à débr is  et  t rois  
cabanes ,  tous ces t r ou s  é t ant  inv a r i ab le me nt  au thent i f i és  par  
qu e l qu es  t e ssons  de pote ri es  tou rn ée s  gauloi ses et les deux 
fosses ay an t  m ê m e  fourn i  deux f ra gm ent s  de pote ri es  peintes .

P eu  de chose  à dire su r  la co ns t ru c t ion  des fosses,  s inon  que 
c’étaient  des fosses s im pl em en t ,  creusées  dans  la terre p lus  ou  
m o in s  p r o fo n d é m e n t  sans  au t re  f ignolage,  et q u ’elles é t aient  
r empl ie s  j u s q u ’en ha u t  par  des  quan t i t é s  except ionne l le s  de 
po te r i e s  cassées et de vieux os.

Les  cabanes  au con t ra i r e  mé r i t en t  plus  d ’a t t en t ion ,  ca r  elles 
r évê lent  des  co n s t r u c te u r s  différents des p récédent s .  On  a, 
c o m m e  tou jo ur s ,  creusé  d ’ab o r d  des  t r ous  c i rcu la i re s  et assez 
p r o f o n d s ;  ma is  ensui te ,  p o u r  faire l’ence inte  sup ér i eu re ,  on n ’a 
pas em p lo y é  le sys tème d u  c l ayon nag e .  A la place,  P au l  
Leclerc a relevé les débr is  de m u r e t s  en pierres  du  pays .  Ces 
p ier res  ne por t a i en t  n a t u re l l e m en t  nu l l e  t race de mor t i e r ,  que



les G au lo i s  ne conna i s sa ien t  pas ; ma is  el les ava ien t  été p r o b a 
b le me nt  mises  et m a in te n u es  en place avec de la te rre  à 
b r iques .  D’ai l leurs ,  les co n s t r u c te u r s  avaien t  ensui te  p rocé dé  
c o m m e  leu rs  vois ins  à la cui s son  de l’ens emble .  11 semble  
mê m e que la cui s son  ait été p a r t i c u l i è rem en t  p ro longée ,  car  
Pau l  Lec lerc  a pu pré leve r  dans  la cabane n° 3 des m or ce aux  
de terre cui te  a t t e i gnan t  l’épa i s seur - record  de 10 cm.  Enfin,  il 
faut  croi re que la pe i n tu re  fut jugée luxe inu t i l e  par  ces h ab i 
tants-ci ,  car  non  se u lement  on  n ’en a r e t rouv é  a u c u n  débr is ,  
ma is  encore  ce r taines  sur faces  on t  conservé des t races de fumée 
déposée  d i r ec t em ent  su r  la ter re cu i te .

M a in te n an t  r ap p r o c h o n s - n o u s  de L ’H a ÿ  et a r r ivons  au g rand  
vi l l age.  Il fo rmai t  une  band e  al longée du  S ud- Es t  au N ord -  
Ouest .  11 co m m en ç a i t  à la l isière de la s ta t ion i  (br ique te r i e  
Lepage) ,  cou pa i t  le fu tu r  sent ie r  de Villejuif ,  t r ave rsai t  en 
biais toute la s ta t ion t (br iquete rie  Lafon ta ine )  et f inissait  un 
peu  avant  l’a q u e d u c  de la Vanne .  Pau l  Lec le rc  m ’a dit  y avoi r  
ape rçu  une  c i n qu an ta in e  de t rous.  J ’ai pu  en é t ud ie r  treize : 
4  fosses à débr is ,  7 cabanes ,  2 cui sines.  E n  généra l  les co n s 
t r uc te u r s  on t  r ep r is  le type de la s ta t ion 7. C e p e n d a n t  l’àge 
do it  êt re un  peu  pos té r i eur ,  c o m m e  le p ro uv en t  l’a b o n d a nc e  
des po te r i es  tou r née s ,  l’app ar i t ion  f r équen te  des in s t ru m e n t s  
en 1er, et par  ci pa r  là, vers la sur face ,  l’in t r us io n  d ’un  d o c u 
m e n t  r o m a i n .

11 y a t roi s  fosses à la s ta t ion i et une à la s ta t ion 2. El les  ne 
son t  que  des fosses,  sans p r o fo n d e u r  fixe, sans  pa roi  cui te.  
El les  se d i s t i ng u en t  aussi  pa r  une  a b o n d a n c e  ex t r ao rd i na i re  de 
débr is .  J ’ai pu m ’en con va inc re  en v idant  m o i - m ê m e  la fosse 
n" 3 de la stat ion 1, la plus  occ iden ta le ,  en 1930. Ce qu i  m ’a le 
p lus  in t r igué ,  c’est que,  ma lg ré  m o n  soin à recuei l l i r  les plus  
pet i ts  débri s ,  je n ’ai pu rec ons t i tue r  un  ' 'ase ent ier .  Il y avai t  
m ê m e  ce r t ain vase o r né  qu i  n ’étai t  r ep résenté  que par  u n  seul  
m o r ce au  de p ans e .  Il y avai t  six bol s  to u r n és  qui  é t aient  
p resqu e  tous  r ep résen tés  ob s t in ém e nt  par  un  seul  m o r ce au  de 
fond.  P au l  Leclerc avai t  depu i s  l o n g te m p s  r eno nc é  aux  r ec o n s 
t i tut ions .  Il faut  cro ire  que les ménag ère s  ne se do n n a i e n t  pas 
la peine  de r a m a sse r  et de jeter to u t  de sui t e tous  les m o r ce au x  
des vases m a lh e u r e u x  et que  la fosse à débr i s  était  r empl ie  seu 
l ement  de t e mp s  en t emps,  au has a rd ,  q u a n d  il fallait l imi te r  la 
m o n té e  enva h i s sa n te  des co uc hes  a r c hé o l og iq u e s  dans  le fond 
des cabanes .

J ’ai no té  5 ca banes  à la s ta t ion 1 et 2 à la s ta t ion  2. E l l e s  on t  
été na t u re l l e m en t  be a u co up  p lus  t ravai l lées  que  les fosses.

L a  caban e  n° 1, s t a t ion 1, a fo urn i  u n  n o m b r e  except ionnel
■i
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de très g r a n d s  f r a gm ent s  cui ts .  O n  y r econna î t  les pa ro is  de la 
fosse,  qu i  on t  été pol ies avec u ne  rac le t t e  m a n œ u v r é e  de h au t  
en bas,  n o n  sans  qu e l qu es  bavures .  O n  reco nna î t  aussi  
l ’encein te  supér i eu re ,  qui  étai t  so u te n u e  pa r  une  ch a r p e n te  de 
lat tes d o n t  les em pr e in te s  so n t  restées b ien  visibles : ces lattes 
é t aient  en foncées  à 4  ou  5 c m .  de la paroi  in t é r i eu re .  E n su i t e  
on  re t ro uve  la t e ch n i qu e  de la cui s son ,  qui  durc i t  la te rre  su r  
8 cm.  d ’épa i s seur  a u  moins .  Enf in  le p r opr i é t a i r e  a t enu  à 
r e p r e n d r e  le p rocédé de la pein tu re .  U n  m o r c e a u  de pa ro i  de la 
fosse, en terre roug ie  et m ê m e  no i r c i e  par  le feu,  m o nt r e  bien 
que  cette te rre  a été ensu i t e  r ecouver t e  pa r  un  bad igeon  de 
5 m m .  env i ron .  Le d e r n ie r  p rogrès ,  c’est q u ’on  a r e no nc é  ici à 
la co u l e u r  b lanch e  et q u ’on  lui  a préféré une  co u le u r  très 
rouge ,  genre  pouzzo lane .  N o u s  re t r ou ve ro n s  d ’a i l leur s  ce r 
t a ines  pote ri es  à pâte no ire  et brûlée ,  qui  sem ble n t  aussi  avo ir  
été pein tes  en ro uge ,  po s t é r i eu r em e n t  à  la p remi è re  cui s son ,  
par  le m ê m e  procédé.

La  caban e  n° 2 de la s ta t ion  1 no u s  fourn i t  su r to u t  des m o r 
ceaux  de paro i s  en terre cui te,  roug ie  et assez noirci e,  at tei 
g n a n t  6 cm.  d ’épa isseur .  El le  n ' a  pas r eçu de p e in tu r e .  Mais  il 
f aut  r e m a r q u e r  un  d o c u m e n t  d ’un  inté rê t  exc ep t ionne l ,  car  
c’est  le seul  qu i  nous  révèle l’exi stence et la fo rm e  de la porte.  
C ’est un mor ce au ,  long  de i 5 c m . ,  qui  p r ov ien t  de la pa roi  de 
la  fosse,  car  il ne m o n t r e  a u c u n e  t race de c l ay on na ge .  E n  
rep laçan t  ce m o r c e a u  dans  son  sens p r imi t if ,  i n d iq ué  pa r  les 
r ayures ,  on  peut  y é t u d ie r  une  l imi te ,  bien al ignée ver t i cale
men t .  L ’ang le  a été s o ig n e u s e m e n t  a r r o n d i  avan t  que d ’être 
cui t .  Il f aut  place r  ici une ou v er t u r e ,  encadr ée  ent re deux 
c h a m b r a n le s  se mblab les ,  et  s’en f on ç an t  assez bas dans  la paroi  
de la fosse,  sans  do u te  avec le secours  d ’u n  escal ier  extér ieur .

La  cabane  n° 3 ap p a r t i n t  à un  fabr icant  de hach es  pol ies,  
qu i  ne s ’est pas souc ié  spéc i a l em ent  de sa ma i so n .

La  caban e  n° 4  était  p r o b a b le m e n t  celle du  chef.  Ce  fut celle 
qu i  exigea les p lus  lon gues  fouil les,  du  23 juin au  i 5 sep 
t e m b r e  1929. El le  se d is t ingua i t  d ’abo rd  pa r  sa taille supé 
r i eu re .  E l le  se d is t ingua i t  ensui te ,  à dé faut  de pe i n tu re ,  pa r  un 
pol is sage fignolé,  d ’ab o rd  avec des st r ies ver t i cales ,  ensui te  
avec des r e t ouc hes  hor i zon ta le s .  El le  se d i s t ingua i t  encore  par  
la pu i s sance  et la conse r va t io n  de son  c l ay o n na ge .  N o n  seu le
m e n t  P a u l  Lec le rc  a pu en r ap p o r te r  une  fois de plus  des 
em p re i n te s  de lat tes ; ma i s  il a m ê m e  pu  en  r a p p o r te r  un  d o c u 
me n t  u n i qu e ,  l’u n i q u e  su r v iv an t  de ces lat tes e l le s -mêmes .  
C ’est u n  m o r c e a u  de bo is  c o m p l è t e m e n t  ca rbon i sé ,  soit  pa r  la 
cu i s son  soi t  par  l’àge.  C ’est n a t u re l l e m e n t  la pa r t i e  p o in tue  du
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bas,  celle qui  s’en fonçai t  seule au -dessous  de la su rface  d u  sol. 
La latte avai t  6 cm.  de large et 2 d ’épa isseur .  El le  étai t  en f o n 
cée à 3 cm.  du  b or d  de la fosse et à 10 ctn.  de p r o f ond eu r .  On  
p eu t  cons tat e^  en co re  son ada p ta t io n  à l’em pr e in te  c o r r e s p o n 
dan te  dans  la t e r re  cui t e .  — Ce t te  cab ane  se d i s t ingua i t  enfin 
pa r  l’ab o n d a n c e  de son ma té r i e l .  P au l  Lec lerc y a recuei l l i  de 
n o m b r e u s e s  ferrai l les,  u n e  epee,  des ba nd ag es  de ch a r s .  11 y a 
m ê m e  t rouv é  une  rare t race de luxe,  u n  f r ag men t  d ’un  tout  
pet i t  vase en b ronze .  A jou ton s  que cette cabane était  comp lé tée  
par  une  cui s ine  et un moul i n .

La  ca ba ne  n “ 1 de la s ta t ion 2 vau t  encore  u ne  me n t io n ,  car  
ce fut u n e  des mi eu x  soignées .  Sa cu i s son  lut  telle que les 
n o m b r e u x  et g r an d s  f r agments  r ap po r t é s  par  P au l  Lec le ic  
a t t e ignen t  l’ép a i s se u r - r ec o rd  de 10 c m . ,  en terre bien rougie.  
P u i s  le p r op r i é t a i r e  a tenu à r ep r end re ,  lui t ro i s i ème ,  le p r o 
cédé,  en s o m m e  assez rare et luxueux ,  de la peinture .  T o u t  
l’in t é r i eu r  a été b ad ig eo nn é  d ’un  en du i t  épais,  à peu  près  poli .  
O n  a préféré ici encore  la co u le u r  rouge à la co u l eur  b lanche.

L a  caban e  n" 2 de la s ta t ion 2 fut  foui l lée du I er au 5 ma i  
1929 ; elle ne fut pas foui l lée c om pl è t em e n t .  P a u l  Lec lerc  en a 
r app or té  p o ur ta n t ,  c o m m e  de c o u t u m e ,  p lus i eu r s  m o r ce au x  de 
pa ro i  en terre cui te .  Le plus  in t é ressan t  est un  d o c u m e n t  
u n iq u e  p e r m e t t a n t  d é tud ie r  le r accord  de l a i t e  c i r cu la i re ,  se 
c re usa n t  l ég è re me nt  en coupe ,  avec une  paroi  vert icale.  A j o u 
tons  q u ’il y avai t  là une  ménagère  qui  se d is t ingua i t  pa r  1 ar t  de 
ses poter i es  et par  le g r an d  n o m b r e  de ses aigui l les  en os poli.

Q u a n t  aux cui s ines ,  j’en  ai no té  une  à la s ta t ion  1, qu i  étai t  
accoup lée à la cabane  n° 4,  et  une  à la s t a t ion  2. E l l e s  se dis
t in g ue n t  tou tes  deux  des ca banes  d ab o rd  par  des parois  m o in s  
soignées  et mo in s  p r o fo n d é m e n t  c u i t e s . El les  se r econ na i s s en t  
s u r to u t  par  l eu r  co uc he  a rchéo lo g iqu e  où  tout  por te encore  la 
t race du  b ras i e r  c o n s t a m m e n t  e n t r e t e n u .  La cui s ine  de la s ta
t ion 2, d é n o m m é e  foyer  gau loi s ,  est la de rn iè re  fouil le q u ’ait
pu  e n t re p r e nd re  P au l  Leclerc.

Il ne no us  reste p lus  à visi ter  qu  un qu a t r i èm e  vil lage.  C est 
l’écar t  du  Cios  de L ’H aÿ ,  où  s ’étai t  instal lée une  famil le de 
po t i e r s .  Il en vaut  d ’ai l leurs  la peine,  car  c est u n e  des fouil les 
les de rn iè res  en t repr i ses  et les plus  m é t h o d i q u e m e n t  condu i te s ,  
et c’est celle qui  a fourn i  en p a iemen t  les d o c u m e n t s  les plus  
in t é ressant s .  11 n o u s  f a u t  place r  dans  le bas du  Clos ,  vers  la 
por t e  d o n n a n t  su r  L ’H a ÿ ,  u n  peu  à l’E s t  de la fu tu re  voie 
r o m a i n e .  C ’est là que  le 17 ao û t  1929 P au l  Lec lerc d é b o uc h a ,  
juste c o m m e  un  b r iq ue t i e r  étai t  en t r a in  d ’e ffondre r  et de 
dé t ru i re ,  à g r an ds  co up s  de son impi toy ab l e  g rat toi r ,  u n  to u r  à
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pot ie r  g a u l o i s . Vous  le voyez d ’ici,  avec son ag i tat ion exubé
rante ,  se p réc ip i t e r  p o u r  a r rê t e r  le saccage,  p o u r  déc ou vr i r  le 
p ropri é ta i re ,  M.  Lepage,  et p o u r  se faire oc t roy er  à lui seul  le 
m on o p o le  de gra t t er  en ce lieu.  Il f aut  r egret t er  tout  par t icu-  
l i è r e m e n tq u e  la m o r t  l’ait su r p r i s  av an t l a  fin de ce t ravai l  et que 
les b r iquet i e r s  en a i ent  profi té p o u r  tou t  faire d i spa ra î t r e  aussi tôt .

Le four  d ’abo rd .  C o m p r e n e z  bien que  c’était  un  d o c u m e n t  de 
valeu r  except ionnel le ,  car  c’était l’ancêt re  des fours  à pot ier  dans  
no t re  r ég ion .  Les néo l i th iques  n ’ava ient  pas songé  au four,  et 
les Gau lo i ses  e l l e s -mêmes  se m bl e n t  s’être assez peu  souciées  de 
cui re l eu rs  poter i es  a i l leur s  q u ’au foyer .  Le c o n s t r u c te u r  avait  
n a t u re l l e m en t  adop té  la nouvel l e t ec h n iq u e  pa r i s i enne  de la 
terre cui te.  Il avait  creusé  dans  la t erre,  sans  do u te  au bou t  d ’un 
escal ier ,  une  cavité en fo rm e  de four ,  et il l’avai t  fait cui re  le 
plus  possible,  c o m m e  un g r an d  vase.  En  bas de l’escal ier ,  il y 
avai t  d ’ab o r d  u n e  ouver tu r e ,  r ét r éc ie  et conso l idée  pa r  trois 
grosses  p ier res  assez i r régu l i ères .  P u i s  il y avait  l ' aire du  four,  
de fo rme  ci r culai r e ,  a t t e ignant  t m.  25 de d iamèt re .  Au-dessus  
de cette ai re ,  un e  voûte  s’élevait  j u s q u ’à une h a u t e u r  de o m.  8 5 . 
Enf in ,  selon les di r es  de l’ou vr ie r  qui  avai t  dé t ru i t  la part ie 
su pé r i e u re  de cette voû te ,  il y avai t  là un  t rou,  de 3o cm.  de d ia 
mèt re  en v i r on ,  qui  devai t  servi r  de buse  à u n e  che m in é e  ver t i 
cale .  E v i d e m m e n t  ce n ’étai t  ni aussi  g r an d  ni aussi  pe r fec t ionné  
que  le four  ga l l o - rom ai n  de Chev i l ly  ; ma is  c’était  déjà les 
m ê me s  p r incipes  de co ns t r u c t i o n .  Les débr is  qu i  r empl is sa ien t  
l ' excava tion é t aient  cu r i eux  par  l eur  éc lect i sme.  E n  plus  de cen 
d res  et d ’os calcinés ,  Paul  Leclerc y t rouva un  petit  gra t to i r  en 
silex,  r ap pe lan t  la civi l i sat ion néo l i th iqu e  qui  s ' entê ta i t  à ne pas 
d i s pa ra î t r e ;  il y  t r ouva  p lus ieu r s  tessons  de poter i e to u r née  et 
cui te  au four,  do n t  les ma ladresses  dénonç a ien t  l’o r igine  gauloise ;  
enfin en hau t ,  t o mb ée  sans  dou te  par  le t rou de la cheminée ,«une  
tui le à r eb o r d s  a n no nç a i t  l’app ar i t ion  de la co lon i sa t ion  romaine .

A 2 m.  de ce four,  il y avai t  une cab ane  qui  n ’avai t  d ’a i l leurs  
r ien  de par t i cul ie r .  D an s  la col lec t ion Lec lerc j’ai r e t rou vé  des 
f r a g me n ts  de pa ro is  en terre cui te ,  j au nâ t res  et rougeâ t res .  Il y 
a aussi  des oss ement s ,  t rois pe rcu teur s ,  c inq éclats de silex, des 
tessons faits à la ma in  et des t e s sons  faits au to u r .

Mais un t ro is i ème  t rou ,  déc ouver t  le 19 aoû t  1929, à 1 m .  5o 
env i ron  du  four  et de l’au t re  côté,  mér i t a i t  u n e  fouil le pa r t i cu 
l i è reme nt  soignée.  C ’est en effet le type le p lus  per fec t ionné  de 
la fosse à débr is .  Ce tte  fosse avai t  été c reusée  plus  que  les au t res  
t r ous ,  j u s q u ’à 1 m. 80,  à t r aver s la ter re végétale,  la terre à 
b r iques  et l’e rg e ron ,  do n t  la co u l eu r  b l an che  s ’opp osa i t  b r u s 
q u e m e n t  à la co u l eu r  s o m b r e  de la c o u c h e  a rché o lo g iq ue ,  sans
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in te rpos i t ion  de paroi  cui t e .  Cet te  losse avai t  été creusée ,  selon 
un inst inct  bi en  natu re l  chez u n  pot ier ,  en to r m e  de g rand  vase,  
à peu près c o m m e  u n  d o liu m . Le hau t  s’enfoncai t  d ab o r d  jus
q u ’à i m . ,  avec une  fo rme  in c o n n u e ,  a t t e ignan t  là t m .  5o de 
d iamèt re .  Ensu i t e ,  et j u sq u ’à t m.  60 de p r o fo n de ur ,  les parois  
co n t in ua i en t  à s’évaser  r égu l i è re me nt ,  a t t e ignan t  t m . 70 de d ia 
mètre.  Enf in le fond se r esse rra i t  et s’a r r ond i s sa i t  peu  à peu,  tout  
en s ’en f onçan t  ju s q u ’à 1 m. 80. Le c o m b le m e n t  r appe la i t  celui  
du  four ,  mais  avec plus  d ’am p le u r .  Au fond on  avai t  jeté u ne  
couch e  d ’os en esqui l les  et de pote ri es  in v r a i se m b la b le m en t  
ar r iérées ,  pa rmi  l esquel les  j’ai r e c o n n u  une  l amp e  très a rch a ïq ue ,  
en fo rme  de co u p e  à bo rd s  on du lés .  O n  di rai t  un l a i ssé -pour -  
co m pt e  néo l i th i qu e ,  d o n t  un  n ou v ea u  venu t enai t  à se d éb a r 
rasser .  P u i s  la plus  g rand e  par t i e de la fosse avait  été r empl ie  
avec des déchet s  gauloi s ,  où  on r e m a r q u e r a  les p rem ie r s  essais 
de poter i es  tou rnées ,  en roug e  et en no ir ,  une  tusaiole en terre 
cui te ,  une pe r l e -amule t t e  en ver re bleuât re .  Enf in tout  en hau t  
les p r emie r s  débr is  ro m ai n s  avaient  achevé le c o m b le m e n t  : 
deux f ragments  de tuiles à r ebords ,  un  f r agment  de po te r i e  no ire  
décorée  d ’oves ,  t rois  f r a gments  d ' au t re s  pote ri es  no ires ,  un  
f r agm ent  de po te r i e  ro uge  vernissée ,  deux mo rc e au x  de fer.

A 20 m.  de là, au N o rd -O u es t ,  p rès  de la chaussée  ro maine ,  
P au l  Leclerc avai t  déjà noté ,  à 1 m .  de p r o fo n de u r ,  une  ai re en 
t er re  cui te,  de 3 à 4  mèt res  car res ,  qu  il se p ro po sa i t  de foui l ler .  
Il émet t a i t  l’h y po th è se  d ’une  étable,  à cause  de n o m b r e u x  osse
me n t s  de bovidés et à cause de la teinte no i re  que p r ena i t  la terre 
pa r  ci par  là. T o u t  a d ispa ru .

Y avait-i l  une  piste en t r e  ces v i l l ages?  La car te pe rmet t r a i t  
de s u pp o se r  une  piste a l lant  de Vi l l eneuve-l e -Roi  à M e ud o n  et 
co u p a n t  par  un  raccourc i  la g r an d e  boucle  que  déc rivai t  la Seine 
vers  L u t è c e . D a n s  les vi l lages et à côté des vi l lages,  j’ai obse rvé 
çà et là des jonchées plus  o u  m o in s  vastes,  com pos ées  de pierres  
b ru tes ,  mêlées  de qu e l qu es  débr i s  de silex travai l lés,  et en f o n 
cées a u j o u r d ’h u i  à 3o ou  5o cm.  Peu t - ê t r e  y a- t - i l  là des r e m 
blayages qui  j a lonna ien t  cette piste et la r en lo rça ien t  dans  les 
passages  les p lus  b ou eux .  Q u e l q u e s  débr i s  r o m a i n s  feraient  s u p 
pose r  que  cette piste servi t  encore ,  c o m m e  c h e m in  de t erre,  à 
l’é p o q ue  ro maine .

I I I

L e s  p o t e r i e s .

Le mobi l i e r  étai t  s imple ,  p u i s q u ’il n ’y avai t  pas de meuble.  
D a n s  ces cabanes  en terre cui te il y avai t  s i m p le m e n t  des pote



— 24 —

ries en terre cui te.  E n c o r e  ces poter i es  n ’é taient -el l es  pas  n o m 
breuses,  ca r  j’ai  exp lo ré  une  cui s ine  n° 2 de la s ta t ion 7, où  je 
n ’ai t rouvé q u ’uu pot .

Les Gau lo i s  n ' on t  pas in t r od u i t  les poter i es  su r  le plateau.  
Mais  en cette ma tiè re ,  c o m m e  en tout ,  ils se sont  ingéniés ,  t a n 
tôt  un peu,  t an tô t  bea uc ou p ,  si b ien que l eur  cé r am iqu e  s’est 
pe r fec t ionnée et compl iquée .  El le  s’est bi entôt  divisée en deux 
m an iè r es  juxtaposées ,  les vieilles poter i es  à la ma in  et les n o u 
velles poter i es  au tour .

O n  a d’ab o r d ’ et s u r to u t  co n t inu é  à f ab r ique r  des poter i es  à la 
ma in ,  selon la vieille m an iè r e  néol i th ique .  C ’éta i en t  les P a r i 
s i ennes  qui  s ’en ch a rgea ien t  el l es -mêmes,  si on en juge par  la 
pet i tesse des emp re in te s  digi tales.  Ces pote ri es  ét a i ent  u n i q u e 
me n t  f açonnées  par  la ma in ,  qu i  pét r i ssai t  et mode la i t  la pâte 
avec une  maes t r i a  inégale .  P u i s  el les é t aient  cui tes  s im pl em en t  
au foyer ,  ce qui  ne veut  pas dire q u ’elles fussent  bien cui tes .  Il 
est consei l lé  de ne pas t rop  les m a n ip u le r  et de ne pas t rop les 
laver .

Ces poter i es  à la ma in  se subd iv i sa ien t  e l l es -mêmes  en deux  
g r oupes ,  que nous  appe l l e rons  les pote ri es  c o m m u n e s  et les 
pote ri es  noi res .

11 fallait d ’abo rd  des so rtes  de casseroles  : c’étai t  le rôle des 
po te r i e s  c o m m u n e s .  El les  ont  laissé les restes les plus  v o l u m i 
neux,  s inon  les plus  n om b r e u x .  E l l es  son t  d ’ai l leurs ,  c o m m e  
toutes choses  gauloises ,  ex t rê m e m e n t  var iées  et rebel les  à une 
classificat ion t rop  r igoureuse .  Dans  l’ens em bl e  l eur  pâte est 
gross iè re ,  plus  ou mo in s  : parfois  c ’est la ter re à b r iqu es  du p la 
t eau ;  parfois  et mê m e le plus  souven t ,  la te rre  à b r i que s  a été 
mé langée  de sable qui  devai t  p r ove n i r  des H a u te s  Bruyères  ; et 
par fois  encore  on  y  a mis  un  peu de tou t ,  des cendres ,  du  g ra 
vier .  De m ê m e la façon est g ross i ère ,  plus  ou  mo in s  : en général  
elle est  b e a uc ou p  plus  habi le  q u ’aux  t emp s  de la civi l isat ion 
néol i th ique ,  elle obt i en t  des c i r confé rences  p resqu e  régul i ères ,  
elle s’app l ique  à lisser la su rface  extér i eure des pâtes g r e n u e s ;  
ma i s  il lui  ar r ive  bien  aussi  par  ci par  là de laisser  des fonds 
ma l  dégagés  ou  des r eb o r d s  di f formes.  Enf in  la cui s son  a été 
poussée plus  ou  moins ,  si bien que les cassu res  sont  t a n tô t  
j aunes ,  t an tôt  rouges  et t an tôt  exagéré me nt  no ires ,  t andi s  que 
les sur faces  son t  j aunât res ,  r ou ge â t res  ou qu e l que  peu e n f u 
mées.

T r o i s  fo rmes  p r é d o m i n e n t .  D ’ab or d  et su r to u t  il y a le fu tu r  
d o liu m  des R o m ai n s ,  c’es t -à-di re  la ma rm i te ,  avec un  fond plat ,  
u ne  grosse  panse  sphé r iq ue ,  un  rebor d  rétréci  et r e tourné .  
C ’était  le g r an d  vase par  excel lence,  q u o i q u ’il n ’a t te ignî t  pas
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encore  les g r andes  d i m e ns io ns  de l ' époque  g a l lo - ro m a in e .  
E n su i t e  il y a u n  ce r t ain n o m b r e  de pots ,  plus  o u  mo in s  larges,  
à fond plat,  à panse élevée et  l ég è remen t  convexe,  avec des 
r ebo rd s  t rès  variés,  t a n tô t  co up és  en b iseau,  t a n tô t  u n  peu res
serrés ,  t an tô t  c reusés  par  une  gorge.  Enf in  pa r  ci par  là il y a 
des jat tes,  à fond in v r a i se m bl ab le m en t  ét roi t  et à panse l arge
m e n t  évasée.  Des accessoi res  qui  m a n q u e n t  t rop  géné ra le men t ,  
ce sont  les prises : je n ’ai no té  que  sept  essais  d anses .  La p lu 
par t  ne son t  que  des  bour re l e t s  q u ’une  ma in  de f emm e a fait 
sai l l i r  su r  la panse  et q u ’elle a l é gè rem en t  f açonnés  par  deux 
em pr e in te s  digi tales,  dessus  et dessous.  Deux  fois p o u r ta n t ,  à la 
s t a t ion  i cabane 3 et à la s t a t ion 4  fosse 1, il y a eu de vraies anses 
c o m m e  les nôt res ,  percées ho r i z o n t a l e m en t  pa r  u n  doig t  assez fin.

Ces casseroles  ne valaient  guè re  une  d éc or a t io n  et les néo l i 
th i ques  n ’y ava ient  guè re  pe rdu  l eur  temps.  Mais  il faut  croi re 
que les Pa r i s i e nne s  étaient  déjà poussées  pa r  des inst inct s  a r t i s 
t iques,  ca r  çà et la el les se son t  am use es  à o r n e r  leurs  i n s t r u 
men t s  de cui sine .  E l l es  on t  m ê m e  adop té  deux man iè res  de dé c o 
ra t ion ,  qu i  font  déjà pense r  à la sc u l p tu re  et  à la pein tu re .  — 
D ’abo rd  el les on t  emp loyé  parfois  des impr es s io ns  en creux.  Te l  
d o liu m  de la s ta t ion  7 cabane  1 m o n t r e  su r  son r ebo rd  une  série 
d ’o n d u la t i o n s  r ay o n n a n te s  assez r ap pr och ée s ,  que  la m é nag ère  
a mode lées  en f ai sant  gl isser  u n  doigt  assez fin de l’in t é r i eu r  vers 
l’extér ieur .  P re sq ue  pa r tou t  le r e t rouss i s  des d o lia  est  décoré 
par  des can ne l u re s  c i rcula i re s  p lus  ou  m o in s  n o m b r e u s e s  : à la 
s t a t ion  1, fosse 3, par  exemple ,  j’ai c o m p té  4  r ebor ds  canne lés  
su r  8, deux  avec 2 ca nn e lu res ,  un avec 3 , u n  avec 4. Il faut 
s igna le r  encore  une ménag ère  de la s ta t ion  1 cab ane  1, qu i  s est 
am u sé e  à déc ore r  la panse  d ’un assez g r os  d o liu m  pà r  une  band e  
ho r i zon t a le  d ’inc i s ions  l ég è re me nt  ob l iques ,  faites p r o b ab le 
men t  à coup s  d ’ongle .  — D ’aut re  par t ,  les mé nag ère s  de la s ta
t ion 1 on t  r e c o u r u  par fois  à u n  p rocédé  de p e i n tu ie  ana log ue  
à celui  que  n o u s  avons  déjà é tudié  su r  les pa ro is  de ce r t aines 
cabanes  du  m ê m e  v i l l age .  La  pâte est t r ès  grave leuse  et n o i r e ;  
ma i s  su r  les deux faces et su r to u t  su r  la face ex tér i eure  on a 
é t endu  u n e  po u zz o l an e  assez fine, qu i  l eu r  a d o n n é  u n e  forte 
teinte r ou g e .  L’e n du i t  a dû  être étalé avec u ne  sor te de petit  
balai ,  d o n t  les str ies f o rm en t  de n o m b r e u x  faisceaux su r  toute la 
panse.  Le plus  souven t ,  les f aisceaux sont  di sposés  h o r i z o n t a le 
m e n t  : c’est le cas p o u r  de n o m b r e u x  t e ssons  de la fosse 3 et 
p o u r  deux  tessons de la ca b an e  4 ;  ces t e ssons  p r o v ie n ne n t  de 
dolia . Que l qu ef o i s  les co up s  de balai  o n t  été di r igés  ver t i ca le
m e n t  : a lo rs  il s’agi t  de pots ,  tel un  po t  de la cabane  4 et u n  pot  

de la s ta t ion  2 caban e  2,
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L  usage a m a r q u e  ces i n s t ru m e n t s  deux fois. D’abord  le foyer  
les a qu e l que  peu en f um é s  à l’extér ieur .  Ens u i t e  il faut  bien 
c i o i r e  que  les Pa r i s i e nne s  ne lavaient  pas p lus  leurs  ustensi les  
q u  elles ne balaya ien t  l eur  cabane ; elles t enaient  mê m e à accu 
m u le r  dans  l’in t é r i eu r  une o nc t ueu se  épa i sseur  de graisses 
r ecui tes  les unes  su r  les au tre s,  ca r  p resqu e  tous  les tessons son t  
en du i t s  in t é r i e u r e m e n t  d une pel l icule noire,  que les p réh i s t o 
r i ens vous  r e c o m m a n d e r o n t  de conse rve r  p réc i eus em en t ,  dans  
l ’e spoi r  q u ’un examen m ic ro sco p iq ue  pe rmet t e  un  jour  d ’établ i r  
la liste des a l im en t s  qui  y on t  passé.

Les poter i es  noi res  son t  m o in s  vo lu mi n eu se s ,  mais  aussi  
n o m b r e u s e s .  E l l es  co r r es p o n d e n t  à nos  vaissel les et on  l é s a  
soignées  en conséquence .  La pâte est to u j o ur s  fine et bien p ré 
pa rée  : c est de 1 argi le j aunât re ,  mé langée  de qu e l que s  pai l let tes 
et de q ue l qu es  pet i ts g ra ins  de sable a r ro nd i s .  S u r  ce r ta ins  vases,  
pa r  exemple à la s ta t ion  1 cabane  q et à la s t a t ion 4  fosse 2, on 
voit  t rop  les em p re i n t es  ma n u e l l e s  d ’ap p re n t i e s .  Mais  le plus 
souven t  les ménag ère s  o n t r iv a l i s é  dev i r t uos i t é .  P a r  exemple  les 
fonds  ne sont  pas to u jo u rs  plats : il l eur  ar r ive  d ’être l égè rement  
creusés ,  d êt re  en t ou rés  par  un  bour re le t  ro n d  ou ca r ré ;  à la 
s ta t ion 1 fosse 2 il y en a m ê m e  un qu i  est évidé en t r onc  de 
cô ne .  De m ê m e  la panse  se co m p l i q u e  sou ven t  d ’une légère 
concavi t é a la base,  d ’une p ro fon de  gorge  en h a u t  et mê m e d ’une 
saill ie a n gu l eu se  sur  le mil ieu,  ce galbe an g u l eu x  é tan t  très 
ca rac té r i s t ique  de la m a n iè r e  gauloise .  De m ê m e  en co re  les 
r eb or ds  dev i enn en t  très variés,  t antôt  s imples ,  t antôt  r et roussés ,  
t a n tô t  aplat i s ,  t a n tô t  avec u ne  gorge  ro n d e  et t an tôt  avec une 
gorge an g u l eus e .  La cui s son con t i nu a i t  à êt re laite au foyer,  si 
on en juge pa r  les sect ions  t rop var iables ,  tan tô t  gris jaune,  
t a n tô t  rougeâ t res  et t antôt  ca lcinées  ju s q u ’au noir .

P o u r  t e indre  leurs  vaissel les,  les P a r i s i en nes  ont  conservé,  à 
la man ié ré  néol i th ique ,  une  cou le ur  de deui l  qui  est bien la seule 
à laquel l e no us  ne s o ng e r i on s  pas a u j o u r d ’hui .  La t e inture  noire 
étai t  v is ib lement  ob te n u e  par  une  fumiga t ion  plus  où moins  
r éuss ie  : il y a des poter i es  qui  so n t  très bon teint  noi r ,  d ’aut res  
qui  sont  l a rg e m e n t  nuanc ée s  de g r i sâ t re  et de j aunât re ,  et  ce r 
ta ines q u ’il ne f audrai t  pas t rop laver  po ur  les déco lo rer .

F o rm e s  de la vaissel le noire.  Dans  ce m o n d e  d e l à  fantaisie,  
on s ’est quelquefoi s  offert le luxe de f ab r ique r  des d o lia , des 
pots  et des jat tes en po te r i e  no i re  ( exemple  stat ion 1, cabane  3 
et fosse 3J. Mais on  a em plo yé  s u r to u t  cette t e ch n iq ue  po u r  
des lo rme s  plus  raffinées.  On  a fait un très g r an d  n o m b r e  de 
bols,  t rès  variés de taille et  de galbe ; dans  l’ensem ble  ils se 
c r eusen t  l ég è remen t  au - de ssu s  de la base,  puis  ils él argi ssent



très vite un e  panse très convexe,  puis  ils se r es se r ren t  un  peu 
vers  le haut ,  t a n tô t  par  u ne  convexi té  s u p p lé m e nt a i r e  et t antôt  
par  une  gorge  concave .  Le plus  bel échan t i l lon  a été fourni  par  
la s ta t ion 2 caban e  2 ; il s ’agissai t  d ’un  beau et g r an d  bol,  avec 
u n e  panse  an gu le use  et un  large r ebor d  l égèrement  concave.  On  
a enc ore  inven té  les assiet tes : el les sont  assez pet i tes,  avec des 
bords  s im p le m en t  relevés,  à la man iè re  de nos  vieilles assiet tes
(stat ion 1, fosses 1 et 2). Enf in ,  il faut  r e m a r q u e r  qu e lqu es
p ichet s ,  à cols  plus  ou  mo in s  resserrés  : tel u n  f r ag men t  de la 
s t a t ion  7 caban e  1.

S ur  cet te vaisselle,  la déc or a t i on  est devenue  a b on d a n t e  et 
var iée.  Tel l e s  mé nag ère s  on t  e m pl oy é  le sys tème  déjà co n n u  des 
c a n n e l u r e s ;  d ’a i l leur s  el les ne se son t  plus  con ten tées  de des
s ine r  des ca n n e l u r e s  c i r cu la i re s  su r  l’in t é r i eu r  des r ebords ,  elles 
on t  parfois  essayé d ’en déc ore r  la panse : tel un pot  de la s ta
t ion 4 fosse 2. D ’aut res  on t  r ec ou ru  au sys tème  déjà c o n n u  des 
inc i s ions  o b l i q u e s ;  ma is  el les o n t  mu l t ip l i é  les inc i s ions  et 
l eu rs  fo rmes  : t a n tô t  elles les on t  faites ét roi tes  et l ongues ,  sans 
do u te  avec l’ong le ,  et t a n tô t  elles les on t  faites cour t e s  et larges,  
sans  dou te  avec le bo u t  du  doigt  D an s  ce de r n ie r  cas,  elles les
ont  vo lon t i er s  d i sposées  en séries p o u r  refaire un  ens em bl e  de
l ignes ob l iques  : vo ir  par  exemple  s ta t ion 1 fosse 1 et mieux  
enc ore  s t a t ion 7 cabane  1. D ’au t res  mé nag ère s  o n t  essayé le sys 
t ème  du  ru b an n a g e ,  qui  consis ta i t  à i m p r i m e r  ou  à inciser  des 
dess ins  de r u b an s  et d ’étoffes : nou s  en ve r r on s  des exemples  à 
p ro po s  de la toi l et t e .  Il y  a eu des cubi ste s,  qui  on t  r é pa n du  
des o r n e m e n ts  géomét r iques .  P a r  exemple  à la s ta t ion 1, fosse 1, 
une  panse est décorée  ent re deux  can ne l u re s  pa r  une large frise 
de demi -cercles  r empl is  de pet i ts  cercles  ; une au t re  panse  est 
décorée  par  une  large bande  de pet i ts ca rrés,  o rn em e n ta t io n  
gauloi se  assez typ ique .  Il y a eu des ar t i stes  qui  t enaien t  po ur  
le na tu ra l i s me ,  et il y en a m ê m e  eu deux  qu i  on t  offert à la co l 
l ect ion Lec lerc ses ch e f s -d ’œu vre .  C ’est d ’ab or d  un pot  de la s t a 
t ion 2 cabane  2, déjà ci tée au p a lmarès  : ce pot  était  en t i è re m en t  
mode lé  en fo rme de corbei l le  d ’osier ,  avec des m o n t a n t s  et des 
mai l les  ent re lacées ,  sans  au t re  out i l  que le b ou t  du  doigt  enfoncé 
indé f in ime n t  en l ignes à peu p rès  ver t icales.  C ’est ensui te  un  
p o t  de la s t a t ion 7 cabane  1, qui  était  en t i è re m en t  décoré  d ’épis,  
ob te nu s  très s im p le m e n t  par  deux l ignes d ’inc i s ions  ovo ïdes ,  
disposées  o b l i q u e m e n t  en sens co n t ra i r e .  Enf in ce r t aines raffi
nées p réfé ra ien t  la s impl ic i té  et s ’app l i qua ien t  à pol i r  leurs  p r o 
dui ts ,  ap rès  l’en fu m a ge  et la cu i s son ,  de façon à imi te r  une 
espèce de vernis  : il y e n  a n o t a m m e n t  t roi s  t e ssons  à la s ta t ion 4
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Ce p e n d a n t  le m o n d e  gauloi s  ne se con ten ta i t  plus  des poteries  
à la ma in  ; dès le dé b u t  du  ier siècle avant  J , - C . ,  il avait  co n n u  
l’im m e n s e  supér io r i t é  des poter i es  au t o u r ;  et dès le dé b u t  de 
l e u r  invas ion  su r  le pla teau,  dans  tou tes l eur s  cabanes ,  les P a -  
r is i i  ont  laissé au mo in s  qu e l q u es  vestiges de poter i es  tournées.

Ces pote ri es  d ’a i l leur s  ex igeaient  tou te  une  ins t al l at ion  m é ca 
n iq u e  qu i  ne con vena i t  plus  au t r avai l  famil ial  : un  tour ,  des 
out i l s ,  u n  four.  C ’étai t  affaire d ’atel ier  et de co m me rc e .  Il ne 
faut  do nc  pas s’é t on n er  de ce que la p l upa r t  des poter i es  t o u r 
nées furent  t rop v i s ib lement  ar t icles d ’impor t a t ion ,  c ’est-à-dire 
qu 'e l les  fu ren t  chères ,  r ares  et pet i tes.  N o u s  no te ron s  p ou r t an t  
deu x  sor tes  d ’im p or ta t io n s .

L a  p lu p a r t  fu ren t  s im p le m e n t  des vaissel les noires  per fec
t ionnées ,  p u i squ e  les Gau loi ses  avaient  un  tel g oû t  p o u r  la 
vaissel le noire .  E l l es  é t aient  faites en pâte fine et f inement  pai l
letée. E l l es  étaient  façonnées  au tour ,  ca r  on voit  bien dans  tous  
les in t é r i eu r s  les sp iral es  r égu l i è res  dessinées en c r eu san t  la 
panse.  L ’ouvr ie r  avai t  m ê m e  déjà u ne  s ingu l i ère  dextér i té  p o ur  
am in c i r  la pâte ju s q u ’à 2 ou  3 m m  ; il avai t  la mê m e dextér i té 
p o u r  f açonner  le fond,  parfois  plat ,  sou ven t  évidé,  sou ven t  
en to ur é  par  un  b ou r re le t  ca r ré ,  so uve n t  l imi té  pa r  des ca nn e
lu r es ;  il s’am u sa i t  à l ’occas ion  à dess ine r  su r  un  fond des spi 
rales et des cou rbes  co nc en t r iq ue s ,  c o m pl iq ué es  c o m m e  des 
paraphes .  Pu i s  il fallait cui re  avec un soin par t icul ie r  cette pâte 
si mince ,  ce qu i  exp l ique  la nécessi té d u  four .  O n  la cuisai t  de 
f açon à d o n n e r  à toute  la pâte une  te inte r é g u l i è r em e n t  r o u 
geâtre .  Je juge m ê m e que  la teinte ro ug eâ t re  des cassures  est la 
p r inc ipale  ca rac tér i s t ique de ces poter i es  des cabanes  gaulo i ses ;  
c ’est elle qui  p e r m e t  le mi eu x  de les d i s t inguer  des poteries  a n a 
logues  de l’é p o q ue  ga l lo - romaine ,  do n t  la cassure  est le plus  
sou ve n t  j aune clair .  Enf in il fallait  colo r i e r  le vase en noir .  Ce 
deva i t  êt re le d e r n i e r  acte,  ca r  j’ai de u x  fonds  de la s t a t ion  1, 
fosse 3 où o n  n ’est pas al lé jusque - l à .  La  co l o ra t ion  semble  
avo i r  été faite enco re  à la fumée ,  ma is  de telle sorte q u ’elle étai t  
le plus  sou ven t  d ’un beau no ir ,  p resqu e  sol ide.  — Après  m û r e  
d é te r m in a t io n  de ces ca ractères ,  je su is  forcé d ’a jou ter  ent re  
pa ren thè se s  que  le vase recuei l l i  à L ’H a ÿ  pa r  M. van G en n e p  
au - de ss o u s  d ’u n  cer tain n o m b r e  de silex n ’a jamai s  été ro m ai n ,  
et q u ’il doi t  êt re r éun i  aux  poter i es  gauloises ana logues  que 
P a u l  Lec le rc  a recuei l l i es  c o n s t a m m e n t  dans  ses fonds de 
cabanes ,  avec le m ê m e  m é lan ge  d ’in s t r u m e n t s  E th iques  (1).

Les  fo rmes  re s ta i en t  ana logues  à celles que les ménagères

(1) Van Gennep : B ulle tin  des A m is de S c e a u x , V, p. 10.



f açon na ien t  p o u r  l eu rs  vaissel les.  Il y avait  que lq ues  jattes,  des 
pots  à bo rds  p lus  ou  mo in s  resserrés .  11 y avai t  davan tage de 
bols ,  à pied bien dé ta ch é , ' à  panse  l a rg e m en t  évasée et à r eb ords  
va r i é s ;  ils a b o n d e n t  à la s ta t ion i ,  c o m m e  les six d o n t  j’ai 
r e t ro uvé  des f r agments  à la seule fosse 3 . La déco ra t ion  co ns e r 
vai t  aussi  les mot i fs  f ami l iaux,  avec une s impli c i té  n on  d é p o u r 
vue d ’élégance.  Des  st r ies obl iques ,  des ca nn e l u r es  c i rculai res  
en c reux ou  en rel ief  d éc o u p a i en t  le col ,  la panse  ou  le pied.  
Les  pet i ts  ca r rés  r epa ra i ssent  dans  un  tesson de la s ta t ion 4, 
fosse 2. Il f au t  no te r  pa r t i cu l i è rement ,  su r  un tesson t rop  cal 
ciné,  une  déco ra t ion  très gau loi se  en g r an d s  losanges  incisés,  
qu i  avai t  plu aux hab i t an t s  de la cabane  2, s ta t ion  7.

A côté des pote ri es  noi res ,  les atel iers  gau loi s  f ab r iqua ien t  
d ’aut res  pote ri es  tou rn ée s  qui  deva ien t  êt re bien plus  chères  : 
c ’é t aient  les pote ri es  peintes,  encore  a u j o u r d ’hu i  joyaux  des co l 
l ect ions  gau loi ses .  Les P a r is i i  deva ien t ,  c o m m e  les aut res  
Gauloi s ,  en a d m i r e r  les tons  j aune  pâle et rouge orangé .  T r o i s  
de ces vases  au mo in s  r e s t èren t  su r  le p la teau.  A la s ta t ion 1, 
fosse 1, finit u n  vase décoré  d ’une  b an d e  ro uge  un i e .  A la sta
t ion 4, fosse 2, en finit un qui  exhiba i t  une  ban d e  de petits 
ca r reaux  rouges  ; à la stat ion 4, fosse 1, on en jeta un qui  a s se m 
blai t  des r ayu res  hor i zon ta le s  et des pet i ts car reaux.

F in a l e m e n t  le t o u r  lu i -mê me gag n a  le pla teau.  Çà  et là nou s  
en se n tons  le dés ir ,  qui  envah is sa i t  les do ig ts  des ménagères  en 
t r ain  de pét r i r  leurs  pote ri es  à la ma in .  A la s ta t ion 1, cabane  2, 
par  exemple ,  l ’une  d ’elles a essayé d ’évider  ses pote ri es  en 
faisant  t o u r n o y e r  sa ma in  à l ’in t é r i eu r  et en c re us an t  avec le 
bou t  des do ig ts ,  c o m m e  un o uv r i e r  à son  tour .  Pu i s  on  du t  
e squ is se r  çà et là les p re m ie r s  appare i l s  to u r nan t s .  A la stat ion 
1, fosse 2, à la stat ion 4,  fosse 2, il y avai t  les souven i r s  de 
p lus ie u r s  essais po u r  faire to u r n e r  une  espèce de tour ,  t ou t  
en c re usa n t  l’in t é r i eu r  du  vase avec u ne  ma in  et tou t  en po l i s
sant  l’ex té r i eu r  avec l’au t r e  ma in.  P u i s  à la s t a t ion  du Clos  
on  r i squa  le p re m ie r  atel ier  de cette sor te .

N o u s  en con na i s s on s  déjà le four  ; il no us  f aut  m a in te na n t  
é tu d ie r  les p r odu i t s  recuei l l is  dans  la fosse vois ine .  Ne pas dire 
que  les appren t i s -po t i e r s  firent  du  p r em i e r  co u p  des  coup s  de 
ma î t r es .  Ni  la pâte t rop  grave leuse ,  ni le t o u r n a g e  sans  i n s t r u 
me n t s ,  ni la t e in tu re  ratée,  r ien  ne r éuss i ssa i t  encore .  Mais  on 
che rcha i t .  O n  fab r iquai t  déjà un cer t ain  n o m b r e  de pots  r o u 
geâ tres ,  c o m m e  celui  qui  a été r e t rouv é  dans  la to m b e  du  Clos  : 
il faut  vo ir  avec quel l e  ma ladresse  naïve les doigts ,  qui  se mblen t  
de g ros  do ig ts  d ’h o m m e ,  o n t  laissé l eur s  t races  en spi ra l e  su r  la 
panse  q u ’ils s’efforcaient  de pol i r .  O n  essaya aussi  de f ab r iquer
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des poteries  no ires  : t é mo in  une  pet i te coup e  à pied,  qui  a été 
creusée avec une  v ig ueur  exagérée,  qui  a été polie avec app l i ca 
t ion,  ma is  qui  n ’a pas dû  plaire à son au te ur  lu i -mê me,  pu i s 
q u ’elle a été précipi tée dans  la fosse aux déchet s  avant  d avoi r  
r isqué l ' h o n n e u r  d ’êt re cassée en service.

IV

L e s  I n s t r u m e n t s .

Négl igeons  p ou r  l’ins t an t  les i n s t ru m e n t s  qui  ont  été t rouvés  
à la surface,  m ê m e ceux qui  ab o n d a ie n t  a u t o u r  de ce r taines  
cabanes .  N o u s  ne vou lon s  avoi r  affaire q u ’aux vest iges sû r em e n t  
gaulois .  R e t o u r n o n s  d on c  aux co uc hes  a rc hé o lo g iq u es  dans  les 
fonds  des cabanes  et é t u d io ns  en l’out i l l age .  E n c o r e  une fois les 
P a r is i i  ne sem blen t  pas avoi r  appo r té  un  n o m b r e u x  matér ie l  
ex t é r i eu r .  I ls a p p o r tè re n t  mê m e si peu d ’out i l l age q u ’ils d u r e n t  
ut i l iser  d ’abo rd  les out i l s  en p ie rre f ab r iqués  par  les néo l i th i 
ques .  Maté encore  une  fois ils on t  ch e r ché  des p rocédés  de plus  
en plus  per fec t ionnés .  En  co ns éq u e nc e  les t rouvai l les  de P au l  
Lec lerc no us  ont  révélé t rois  sor tes  d ’in s t ru m e n t s ,  en pierre,  en 
os et en métal .

D ’abord ,  les P a r is i i  on t  co n t in u é  l’em plo i  de la pierre.  Ce  n ’est 
pas que  l eu rs  cabanes  a i en t  gardé b e a u c o u p  d ’in s t ru m e n t s  
l i t h iques .  Pau l  Lec lerc avai t  déjà r e m a rq u é  que  ces in s t ru m e nt s  
ét a i en t  mo in s  n o m b r e u x  dans  les cabanes  q u ’au deh or s .  J e  peux  
a jou te r  q u ’ils son t  mo in s  n o m b r e u x  dans  les cabanes  gauloises 
que  dans  les foyers néo l i th iques  et q u ’ils dev i enn en t  de mo in s  
en m o in s  n o m b r e u x  dans  les cabanes  les plus  récentes .  Ou i ,  
ma is  il y avai t  po u r ta n t  des éclats de pierres  et des in s t ru m e n t s  
en pierre dans  p r esq ue  toutes  les ins t a l l a t ions  gauloises .  Il y 
avai t  mê m e deux  cabanes  qu i  deva ien t  a p pa r t e n i r  à des ouvr ie r s  
spécial isés,  si on  en juge pa r  l’a b o n da n ce  des d o c u m e n t s  l i thi
ques ,  u n e  t r en taine  à la caban e  3 de la s t a t ion  i et une  v ing ta ine  
à la cabane  t de la s t a t ion  7.

P a r m i  ces pierres ,  il y avai t  d ’abo rd  et su r tou t  de n o m b r e u se s  
t r aces  d ’atel iers.  A côté des ouvr ie r s  spécial istes,  c h a qu e  ménage  
deva it  avoi r  l’out i l l age nécessai re p o u r  r épa re r  les in s t ru m e n t s  
o r d ina i re s .  La cabane  3 de la s ta t ion 1, se rvan t  à un  ou vr ie r  
spécial is te,  avai t  un  gros  pe rc u te ur ,  un  pet i t  p e r c u t eu r ,  un  polis-  
soi r  à ma in  et une q u in z a i ne  d ’écla ts .  Mais  la caban e  du  Clos 
avai t  aussi  t rois  pe r cu teur s  et cinq  éclats,  la cabane  2 de la s ta
t ion  4  avait  u n  pe rc u t eu r ,  deux pol is soi r s  et  qu e l q ue s  éclats ;
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elle avai t  m ê m e  un pol is soi r  de toute  beauté ,  en grès gris bleuté,  
t rès tin, avec une  face b o m b é e  et une  face pol ie et str iée par  
l’usage.

Pu i s  il y avai t  des i n s t ru m e n t s  de toutes  so rtes  et de toutes 
valeur s .  U n e  cabane  d e l à  s ta t ion 4  a fourn i  un coup  de po ing  
ul t ra-pr imi t if ,  du  type che l léen,  enve loppé encore  p r esq ue  pa r 
tou t  d an s  sa gangu e  intacte et n ' ay an t  été r e touc hé  que juste par  
le n o m b r e  de coups  nécessai res  p o u r  a r r o n d i r  la prise et p ou r  
effiler la poin te  t r i angu la i r e .  La cabane  1 de la s ta t ion 7 a l ivré 
un  t r anche t  f abr iqué encore  selon les mé th od es  c a m p ig n ie n ne s  
les plus  g ross i è res .  D 'au tres  avaient  des lances,  des po intes,  des 
perçoi rs ,  des grat toi rs .  Enfin,  p resque pa r tou t ,  il y avai t  des 
haches  pol ies,  selon les de r n ie r s  p rocédés  néol i th iques .  Je 
c o m p te  1 hach e  en grès blanc lus t ré ,  7 h aches  en silex g r is .  
J e  note su r to u t  la toute de rn iè re  espèce de ha ch es  pol ies,  celle 
qui  n ’a été t rouvée  da ns  au c u n  foyer  néo l i th ique ,  celle qui  s e m 
ble pa r t i cu l i è re  aux  cabanes  gauloises,  la merve i l leuse hache en 
silex b lond  rosé  (silex c l t a l cédon ieux de Brie). O n  fab riquai t  
d ’a i l leurs  ce type su r  place dans  le g r an d  atel ier  sis à la s ta t ion 1. 
P au l  Lec lerc  en a r e t r ou vé  dans  les cabanes  8 exempla i re s  
ent ier s ,  à tous  les âges de la vie d ’une hache .  A la cabane  1 s ta
t ion 7 il y en avai t  une  su pe rbe  qui  n ’était  encore  q u ’une  p r ép a 
ra t ion avant  pol issage : 23 cm.  de lo n g u e u r ,  s i lhoue t t e  i m p e c 
c a b l e m en t  t r i a ngu la i r e  avec t r a n c h a n t  à deux pointes ,  sect ion à 
deux ogives et à deux mép la t s ,  de rn iè res  r e tou ches  t rès  fines sur  
les deux  côtés  et sur  les deux faces. A la caban e  3, s ta t ion 1 
une  hache avai t  reçu son  p r em ie r  pol issage,  enc ore  fruste.  Le 
p lus  sou ve n t  d ’a i l leu rs  les ha ch es  ét a i en t  pa r fa i t e me n t  polies,  
c o m m e  cette merve i l leuse  hache t te ,  l ongu e  de 1 2 cm . ,  qui  a été 
t rouvée  à la cabane  1, s ta t ion 7. A v ou on s  qu ' en su i t e  l’usage 
i m p r im a i t  de p lus  en plus  son us ur e  su r  ces beaux  i n s t ru m e n t s  : 
exemple  un e  hac he  de la s ta t ion 1 qui  por t e les ci cat r i ces  des 
co up s  et des pol issages  indé f in ime n t  sub i s ;  exemple  su r to u t  un 
t r o p  g r an d  n o m b r e  de haches ,  les plus  bel les peut -ê t r e aut refoi s,  
d on t  il ne r es te  a u j o u r d ’h u i  que des mor cea ux .

P o u r t a n t  les P a r is i i  savaient  q u ’il y a d ’aut res  ma t iè res  que 
la pierre.  P o u r  les n éo l i th i qu es  de L ’H a ÿ  et de Chev i l ly  l’os 
étai t  resté à peu près  sans  èmp lo i  : l’amp le  col lect ion Lec le rc  ne 
m ’a m o n t r é  q u ’un  os r ama ssé  en sur face  et un f r a g m en t  de bois 
de cer f  r e t rouv é  dans  un  loyer  néo l i th iqu e  de la s ta t ion  5 . Au 
co n t ra i r e  les P a r is i i  se mi re n t  à t r avai l l er  les os,  dès l eu rs  p re
miè res  ins t al l a t ions .

Les déux cabanes  de la s ta t ion  7 m o n t r a ie n t  déjà cette in d u s 
trie nouve l le  mise  au poin t .  P a u l  Lec lerc  a r e t rouvé  les out i l s  :
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à la cabane  1 un pe r cu teu r -p o l i s s o i r ,  u n  p o l i s so i r ;  à la cabane  2 
deux pe rcu teu r s ,  des scies,  des lames ,  un  perçoi r .  Le pe r cu teur -  
pol issoi r ,  en grès gris,  fin et du r ,  est  p a r t i c u l i è rem en t  in t é r es 
sant .  Le p o u r t o u r  ci r culai r e est cons te l l é  de t r o u s  r app e lan t  les 
co up s  d o n n é s ;  les faces sont  aplat ies  pa r  le pol issage et l u n e  
d ’elles est creusée par  une  longue  ra in u r e  à sect ion sem i -c i r cu 
laire,  qui  s’adap te  ex ac temen t  aux  po inçons  en os q u ’il fallait 
affûter.  P a u l  Lec lerc a r e t rouvé  aussi  un cer t ain  s tock de ma t i ères 
p remiè res  : un  bois de cer f  ent ier ,  un  f r ag men t  de bois de che 
vreui l ,  des os sciés ou  cassés.  Il a m ê m e  re t rouvé  les mé th o d es  
de t ravai l .  U n  gros  os de bovidé avai t  déjà reçu un  coup  de pe r 
c u t e u r  qui  avai t  creusé  un  pet i t  t rou bien visible et qui  avai t  
dé taché un e  esqui l le  ; ma i s  il faut  c ro i re  que cel le-ci  ne co r r es 
po nd a i t  pas  au dés i r  de l’ouvr ie r ,  car  elle fut  ab a n d o n n ée  à 
côté .  D ’assez no m b r eu se s  esqui l les ,  gé né ra le m en t  détachées 
dans  la lo n g u e u r  de l’os, l on gu es  et ét roi tes,  ava ien t  au c o n 
t r ai r e déjà reçu u ne  p r em iè re  mise en fo rme  à la scie en silex, 
qu i  les coupa i t  en biais,  t rès r ég u l i è reme nt ,  po u r  fo rme r  une 
pointe .  E nf in  des ébauch es  avaient  été jugées d ignes  d être 
achevées  par  le perçage et le pol is sage.

E t  ainsi  on  arr ivai t  aux chefs  d ’œ u v re  d ’ind us t r i e  osseuse 
déc r i ts  p lu s ieu r s  fois t r i o m p h a l e m e n t  pa r  P a u l  Leclerc.  La 
cabane  n° 1 avai t  la spécia l i té  des pics en bois de cerf.  Il y  avai t  
un  pic a t t e ignan t  i 5 c m .  de lo n g u e u r  et 5 d épa is seur  ; la base 
de la r a m u r e  faisait  la tête de l’out i l  et avai t  été percée pa r  un  
t r ou  régul i er ,  de 3 cm.  de d ia mè t r e  m i n i m u m  ; car  on ne v o u 
lait  plus  en f on ce r  l’out i l  dans  le ma n ch e ,  selon la rou t ine  néo l i 
t h i q u e ;  on préférai t  en f once r  le m a n c h e  dans  l’out i l ,  s elon une  
m é th o d e  é t r angère  que les n éo l i th i que s  du  p la t eau  n avaient  
pas c o n n u e .  Il y avai t  enc ore  un pic long  de 22 cm.  et per foré 
pa r  u n  t r o u  de 2 cm.  ; celui-ci fut  f endu à l’usage.  11 y avai t  un  
t ro is i ème  pic qui  avai t  peu t -ê t re  été le plus  beau,  ma is  qui  avait  
été cassé en service à 14 cm.  de lo ng u e u r .  Il y avait  aussi  u n  
po in ç on  fait avec une  tête de cu b i tus  de ce rvidé,  long  de 9 cm. ,  
p o u r v u  d ’u n e  po in te  r e m a r q u a b le m e n t  pol ie .  Il y avai t  u n  lis
soi r  p r o v e n a n t  d ’un mé tata r s i en  de bovidé,  long  de 138 m m ,  
l arge de 3 1, épais  de 7, avec une  face l ég è remen t  concave ,  une 
au t re  l ég è remen t  convexe,  u ne  ext rémi té  bien a r ro nd ie .  — La 
caban e  n° 2 a fou rn i  un p o i n ç o n  taillé dans  un bois  de cerf,  
l o n g  de 10 cm . ,  large de 2 cm.  5 , en t i è re m en t  poli .  E lle  avai t  
enc ore  u n  beau  l issoir ,  b i en  pol i .  E l l e  avai t  u n e  la rge l ame  en 
os,  avec b iseau  fait à la scie su r  la par t ie in t e rne  (ça r es semble  
s in gu l i è r em en t  à une  erminet te ) .  Mais  la spécial i té de ce.tte 
cab ane ,  c ’é t ai ent  les pointes .  Je  n ’en co m p te  pas mo in s  de 16,
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sans  co m p te r  les éb au ch es .  Il y en a une,  en boi s  de cerf,  qui  a 
un  m a n c h e  t rus te  et u ne  a igui l le  bien p o i n tu e  et bien pol ie .  
U n e  au t re  a la fo rme  d ’u n e  longu e  a igui l le  de 14 cm.  5 , tou te  
po l i e .  D’au t res  sont  des perço ir s ,  sans  encoche ,  avec une  
encoche ,  avec deux enco che s .  D ’au t res ,  p lus  ou  mo in s  t r i a ng u 
laires,  on t  tout  l’ai r  de pointes  de javelots.

Le t r avai l  des os s’est pe rpé tué  p e n d a n t  tou te  l’époq ue  g au 
loise.  O n  le r ep r i t  t ou t  de sui te à la s ta t ion 4  : la cabane  2 a 
fourn i  une po in te  très po in t ue  en bois de cer f  et  t rois  po intes  
en os,  plus  deux f ra gments  de bois  de cer f  inut i l isés.  Le t ravai l  
de l’os fut e m p lo y é  encore  au g r an d  vi l lage des s ta t ions 1 et 2. 
La  cabane  2 de la s ta t ion 2 sem ble  m ê m e  avoi r  été un  at el ier  
de cette indus t r i e ,  car  P a u l  Lec lerc  y a r e t rouvé,  à côté d ’es
qui l l e s  brûlées ,  12 aigui l les  en os, f ab r iquées da ns  de longs  
éclats,  avec qu e l qu es  r e touches  à la po in te .  La caban e  4 de la 
s t a t ion  1 e l le -même,  qui  possédai t  p o u r ta n t  de si n o m b r e u x  
i n s t ru m e n t s  en métal ,  avai t  encore  un  f r a gm ent  d ’os scié en 
po in te  aux  de.ux bouts .

Mais  dans  ce vi l lage de L ’H a ÿ  l’ind us t r i e  des os r eculai t  
dés orm ai s  deva n t  la  co n c u r re n c e  v ic to ri euse  d ’une  t roi s i ème  
indus t r i e ,  celle des m é ta u x .  Là,  en effet, Pau l  Lec lerc  a extrai t  
de ses couch es  a r ch éo l og iqu es  des mé tau x  indi scu tab les .  O n  
p o u r ra i t  p r esq ue  da t e r  les de r n iè res  cabanes  gau lo ises selon 
l ’a b o n d a n c e  de ces nouveaux  in s t ru m e n t s .  La cabane  1 de la 
s ta t ion  2 n ’en étai t  enc ore  q u ’à un  échan t i l lon  : une  sor te  de 
p i ton  avec un t r ou  da ns  la tête.  La  fosse 3 de la s ta t ion 1 ne m ’a 
f ourn i  aussi  q u ’un échan t i l l on ,  une  pat te la rge  de 4 cm.  bien 
authent i f i ée  par  un m o r ce au  du m u r  en po te r i e  dans  lequel  elle 
avai t  été scellée et cui te.  La  fosse 2 de la s ta t ion 1 était  déjà plus  
r i ch e  : P au l  Lec le rc  en a ret i ré  un  i n s t r u m e n t  i n c o n nu ,  ayan t  la 
fo rme  d ’une  dou i l l e  ouver t e ,  mais  co m p l i q u é  par  un  a nn e au  
enf oncé  dans  l ’in t é r i eu r  de cette d o u i l l e ;  il en a r et i ré  encore  
u n  couteau ,  avec une  soie épaisse de 5 m m . ,  c o m m e  on n ’en  fait 
p lus  a u j o u r d ’hu i .  —  La caban e  4 de la s t a t ion 1 m a r q u e  le 
t r i o m p h e  des mé taux .  P a u l  Lec lerc n ’y a t ro u vé  que  9 éclats  de 
s i lex p lus  ou  mo in s  t ravai l lés et un  os. Mais  il y a t r ouvé  des 
qu an t i t é s  de mé taux ,  d ’a i l leurs  t e l l emen t  dé tér iorés  pa r  la roui l l e  
q u ’ils sont  g én é r a l e m en t  mé con na i s sab les .  P o u r ta n t  o n  rec o n
naî t  le reste d ’un  tou t  pet i t  vase en b r o n ze ,  qui  suffisait  à d o n n e r  
u n  luxe u n iq u e  à la cab ane  du chef.  P u i s  on  rec onn a î t  un  g r an d  
clou en fer, de i 5 cm.  P u i s  il y a u n e  épée large et sol ide,  
c o m m e  les chef s Gau lo i s  les a i ma ien t .  Enf in  de cette m ê m e  
cabane Pau l  Lec lerc a r ap po r t é  une  e n c o m b r a n t e  ferrai l le,  qui  
p o u r ra i t  susc i t er  des sou r i r e s  scep t iques ,  si elle n ’avai t  pas  été
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t rouvée  par  Paul  Leclerc lu i -mê me,  bien en place : il s’agit  
d ’une longue  band e  de fer, repl iée et ca ssée ;  elle était  large de 
4  cm . ,  avec une face l égè rement  concave et un e  face l égè rement  
convexe .  11 semble  bien que  c’étai t  un  banda ge  po u r  ro u e  de 
c h a r ;  et no us  avons  ainsi  la p reuve  q u ’il y avai t  au m o in s  un 
cha r  à l’H a ÿ ,  peu t -ê t re  un de ces cha r s  de gu er r e  réservés aux  
chefs gau lo i s .  — Enfin l’ins t a l l at ion  du  Clos,  p r o ba b le m en t  la 
de rn iè re  en date ,  ne pouva i t  m a n q u e r  de se ga r n i r  aussi  de 
mé taux .  Pau l  Leclerc y a t rouvé ent re  au t re s  deux  g r an ds  c lous 
en fer de 9 cm. ,  une  pat te à sce l l ement  large de 4  c m .  et une 
pet i te  se rpe .

V

L a  c u i s i n e .

B o u c h o n s - n o u s  les nar ines  et p lo ng e o n s  u n e  de r n iè re  fois 
dan s  les couc hes  a rc héo log iques ,  p o u r  y r ec h e rc h er  les a b o n 
dan t s  déchet s  des cui sines gauloises.  Ne no u s  é t o n n o n s  pas d ’y 
r e t r ou v er  enco re  une  fois la sui te des  m œ u r s  p r éh i s t o r i que s  et 
d ’y a joute r  enc ore  une fois qu e l que s  im p o r ta n t s  pe r fec t ionne
me nt s .

D ’abord  voici les foyers  II en est resté su r to u t  be a u co up  de 
cendres ,  no irâ t r es ,  gr isât res ,  rougeâ t res ,  t a n tô t  pulvé ru len tes  
et t an tô t  coagulées  en paque ts  qu i  em pâ te n t  les débr is  des al i 
me n t s  et des poteries.  E n s u i t e  il y a sou ven t  des morce aux  de 
c h a r b o n  : la p lu pa r t  m o n t r e n t  encore  la t ex ture des grosses  
bû che s  ca rbon i sées  ; q u e l q u e s - u n s ,  f e r m en ta n t  depu i s  2000 ans  
en vase clos,  on t  c o m m e n c é  à se zébrer  de filons d ur s  et br i l 
l ant s  c o m m e  l ’an t h rac i t e  ; il faut  enc ore  en r e m a r q u e r  un  (sta
t ion  1, fosse 3), qui  a conservé une tex tu re  spong ie use ,  co m m e 
de la tou rb e  ou  des racines .  Enf in  dans  tous  les foyers  il y avai t  
des p ie rres  brûlées ,  qui  se rva ien t  peu t -ê t r e  à édifier le foyer .  
S ur  ce p la teau de terre à b r iques ,  où  les p ier res  m a n q u e n t  d ’o r 
d ina i re ,  les ménag ère s  sem ble n t  avoi r  r amas sé  da ns  ch aq u e  
foyer  une  co l lec t ion  de p ierres ,  à peu  près  grosses  c o m m e  la 
moi t ié  du poing.  Il y avai t  des débr i s  d ’in s t ru m e n t s  l i t hiques .  
Il y avai t  des silex du sous - so l ,  r econ na i s sa b le s  à l eu rs  écailles 
de co m p os i t i on  et de dure té  var iables .  Il y avait  aussi  des p ierres  
ca lcai res  im por tées .  J ’ai recuei l l i ,  s ta t ion 1, fosse 3, une  de ces 
p ierres  p or t an t  encore  des moule s  de cé r i thes  (ty m p a n o to m u s  
d en ticu la tu s) ,  qui  d é n o n c e n t  le ca lcai re g ross i e r  su pé r i e u r ,  tel 
q u ’il faut  le c h e r c h e r  à q ue lq ue  di s t ance,  da n s  les car ri ères 
d ’Arcue i l .  D an s  les foyer s,  ces p ie rres  sont  deven ues  gr is  no i r ,
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poreuses ,  assez f r iables.  Mais el les on t  subi  une  aut re  t r an s f o r 
m a t ion ,  su r  l aquel l e il faut  insi ster .  Frappez-l e s  d ’un coup  de 
can i f  et  vous sent i r ez  tou t  de suite des effluves d ’h y d r o g è n e  su l 
furé,  ana log ue s  à celles q u ’exhalai t  déjà le m or ce au  de c h a r b o n  
sp ong ieux .  L ’o d e u r  est si net te que  les b r iquet i er s  l ’o n t  r e m a r 
quée  et q u ’ils appe l l en t  ces p ie rres  des ca rbures .  L ’o d e u r  n ' es t  
p o u r ta n t  pas or igine l l e .  Ces p ie r res  seraient  des cassole t tes  qui  
no us  on t  conservé par  ha sa rd  u n  des t r ai ts  essent i els  de la vie 
gauloi se ,  en t i è re m en t  im pr é g n ée  par  un  in tense  p a r f u m  de 
pour r i t u re .

E t  voici  m a in te n an t  ce qui  va nous  exp l ique r  en pa r t i e  ce 
pa r f um.  La co uc he  à o rd u re s ,  su r  l aquel l e  gî ta ient  les foyers 
et les hab i tant s ,  con te na i t  en ab o n d a n c e  des déchet s  qu i  b r û 
la ient  ou pou r r i s sa ien t .  T o u s  les r epas  f inissaient  l à-dedans .  
N o u s  po u v on s  r ec ons t i tue r  les m e n u s  que les P a r i s i en nes  cu i 
saient ,  dans  l e u r s  pots  noi rc i s  pa r  la fum ée  et par  les couches  
d é g r a i s s é  sup erposé es .  La  v iande  se mbla i t  bien joue r  le g rand  
rôle.  L ’an i mal  de p rédi l ec t ion ,  c’étai t  le sangl ie r ,  d o n t  on  
re t rouve  les restes dans  tous  les fo nds  sans  e x c e p t io n . R ien que  
da ns  la cabane  2 de la s t a t ion  1 P au l  Leclerc a recuei l l i  9 dé fe n
ses de tou tes  tailles.  E ta i t - ce  u n i q u e m e n t  d u  sang l i e r  sauvage  ? 
Y avai t - i l  des porcs  à moi t ié  sauvages,  à moi t i é  appr ivoi sés  ? 
L ’a b o n d a n c e  des débr i s  me  ferait  cro ire  à cette de ux iè m e  h y p o 
thèse.  Après  quoi ,  la de ux iè me  place r evena i t  au bœuf.  Il y a 
p resque  pa r tou t  aussi  des os,  des m â cho i r es ,  des dent s  calc inées  
et m ê m e  des co rn es .  Il y a deux  so rtes  de co rn es  : la p lu p a r t  
sont  a s se z g ra n d e s  et assez r ecourbées,  u n e  est  au con t ra i r e  assez 
co ur te  et assez droi te .  J ’au ra i s  bien vo u lu  r ec onn a î t r e  dans  cette 
de r n iè re  le f ameux a u r o c h  de la G a u le ;  ma is  il serai t  i m p r u d e n t  
de t rop p réc iser  avec un seul  débr is .  E t  pu is  il faut  n o te r  des 
restes de cheval ,  dans  t rois  fonds.  E t  pui s  on peut  r eco n n a î t r e  
des m o u t o n s  avec des cornes  à sect ion  ovale,  et des  chè vres  avec 
des co rn es  t r i angu lai r e s  assez fo r t ement  r eco urb ée s .  Il y a enc ore  
des cerfs,  avec des restes  de bois p lus  ou  m o in s  ca r bo n i s és  ; des 
ch iens  de g r an d e  taille,  avec la dent  ca rnass i è re  r e m a r q u a b l e 
m e n t  déve loppée .  I l  y a qu e l qu es  pe t i t s ' ver t éb rés  ind i s t in c t s .  
E nf in  n o u s  ne devon s  pas  nég l ige r  des qua n t i t é s  de pet i t s  e sca r
go ts  j aunes ,  str iés d é b a n d é s  foncées.  I ls ab o n d e n t ,  s t a t ion  1, 
s t a t ion  2, s ta t ion  7. Ils sont  si ab o n d a n t s  que j’ai pe ine  à cro ire  
à des  i m p r u d e n t s  jetés au feu pa r  h as a r d  avec des fagots,  et que  
j’y ver ra i s  bien un des  é l ément s  des m e n u s .

C e p e n d a n t  les G au lo i s  ava ien t  ap pr i s  aussi  la va l eu r  de la 
f a r i n e ;  et la p reuv e  en est dans  les n o m b r e u x  m o u l i n s  qu i  on t  
éch ou é  da ns  la col l ec t ion  Lec lerc .  P a u l  Lec le rc  ne par lai t - i l

3
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pas de cons t i tue r  toutes  les b o r d u re s  de son j a rdin  avec des 
f r a gments  de meules  ? Ces meu les  sont  de trois types.

D 'a bo rd  da n s  le fond m ê m e  de la cabane  i ,  s ta t ion  7, su r  la 
c ou ch e  à o r dures ,  P a u l  Lec lerc  a découver t  u n e  meu le  du type 
néo l i th ique .  Les  meu les  néo l i th iques  ét a i en t  des dal les  en grès  
rosé,  p ique té ,  su r  lesquel les  les f emm es  éc rasa ien t  le g ra in  avec 
des mole t t es  éga le men t  en grès.  Ce t te  ins t a l l at ion -c i  se d i s t in 
guai t  déjà des ins t a l l a t ions  p u r e m e n t  néo l i th i que s  pa r  sa g r a n 
d eur ,  car  la dal le a t te ignai t  62 >< 3 r cm.  et les mole t t e s  é t aient  
au n o m b r e  de qua t r e .  Ce pouvai t  êt re u n  d ive r t i s sement  des 
Pa r i s i en nes  d ’alors ,  que la m o u t u r e  à qua t re  ma ins .

Un  peu plus  tard,  dans  le g r an d  village d e l à  s t a t ion 1, ap pa ru t  
u n  m ou l i n  to u r n a n t ,  assez an a lo gu e  à nos  m o u l i n s  à café.  C ’est 
u ne  des g r and es  inve n t i on s  gau loi ses.  O n  ne le mi t  pas d an s  
un e  cabane ,  où  on n ’aura i t  peu t -ê t r e  pas eu assez de place  p o u r  
la manoeuvre  : c’est à côté d ’une cabane  q u ’il fut instal lé.  Il faut  
d ir e que  ce m o u l i n  merve i l leux n ’étai t  pas ind ig è ne .  Il avai t  été 
acheté  à qu e l qu e  m a r c h a n d  qui  l’ap po r t a i t  de loin,  ca r  no us  ne 
r e t ro u v on s  ses p r oches  paren t s  q u ’en Anglete rre ,  à H u n s b u r y  
(No r t h a mp to n) ,  (1 ) . Ce n ’était  plus  une  s imple  meu le ,  ma is  un 
m ou l i n  co m p os é  de deux meu les .  La me u l e  in fér i eu re étai t  fixe ; 
ce n ’était  d ’a i l leurs  q u ’un pla teau en meu l i è re  tail lée en fo rm e  
de d isque ,  assez mince ,  avec 3o cm.  de d iamèt re .  Sa face su p é
r i eu re,  la p r incipale ,  était  p resqu e  plane,  à peine convexe.  Son 
cen tre  étai t  percé c o m pl è t em e n t  par  un t rou ,  des t iné  à r ecevoir  
un  p ivo t .  La meu le  su pé r i e u r e  étai t  la g r an d e  inven t ion 
appor tée  de si lo in.  El le  étai t  t o u r n an t e .  E l le  avai t  été décou pée  
dans  un p o u d i n g u e  très dur ,  no i r â t r e ,  à assez g ros  é l ément s  de 
5 à 3o m m . ,  un genre  de pie rre  i n c o n n u  dans  la bassin par is i en.  
E l l e  étai t  tai l lée so ig ne u sem en t ,  en fo rm e  généra le  d ’un cône 
ogival ,  large de 25 cm.  à la base et hau t  de 18 cm.  Le bas était  
percé par  un  t rou  ci r culai r e ,  co r r e sp o n d a n t  au  t r ou  de la meu le  
in fér i eu re ,  un  peu p lus  la rge  se u lem ent .  E n  hau t ,  ce t r ou  était  
co n t in u é  pa r  un  e n t o n n o i r  é t roi t  et  p r o fond ,  ayan t  8 c m .  1/2. 
de d iamèt re .  S ur  un  côté,  où  le galbe était  pas sa b l e m e n t  redressé ,  
on avai t  c reusé  enc ore  un  t rou  hor i zon ta l ,  s ’en f on ça n t  en t ronc 
de cône.  Il ne no us  est pas t rop  difficile de r econs t i tue r  la 
m a n œ u v r e  de ce m o u l i n .  Il fallait  d ’abord  r éun i r  les deux 
meu les  par  un p ivot  central  ; il fallait ensu i t e  en f on ce r  un  
m a n c h e  dans  le t r ou  hor i zo n t a l  ; on n ’avai t  plus  q u ’à ver se r  du 
g ra in  dans  la cuve tte  supé r i e u r e  et q u ’à faire t o u r n e r  la meu le  
supé r i e u r e  en m a n œ u v r a n t  le m a n c h e .

(1) Déchelette : M anuel d'archéologie, t. IV, p. 894, fig. 618.
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Il s emble  que  les P a r i s i enn es  ad m i r è r en t  be a u co u p  cette in ve n
t ion ; ma is  en Gau lo i ses  q u ’elles étaient ,  elles ne s’en c o n t e n 
t è ren t  p a s ;  el les ch e r ch è r en t  des défau ts  et im a g in è re n t  des 
pe r fec t ionnements .  E t  a insi  on mit  au po in t  à L ’H a ÿ  un m o u l i n  
p r o p r e m e n t  par is i en,  qui  al lai t  faire par t i e  obl iga to i re  de toute 
ins ta l l at ion.  P au l  Leclerc a r éuss i  à en r a p p o r te r  un  ent ier ,  q u ’il 
a t rouvé à côté de la cabane  p r incipale  (s tat ion i ,  caban e  4) .  
N a tu r e l l e m e n t  les P a r is i i  em p lo y èr en t  la meul i è re ,  q u ’ils t r o u 
vaient  en qua n t i t é  d an s  la r ég ion  et qui  con ve na i t  si bi en  aux  
m o u l i n s .  L a  m eu le  in fér i eu re  r es ta  du type p récéden t ,  s auf  
q u ’elle fut un peu p lus  large de d ia mè t r e  (39 cm. ) .  Mais  la 
m e u le  su p ér i eu re  r eçut  deux pe r fec t ionnements .  P r e m i e r  
p rogrès  : on  él argi t  n o ta b le m en t  la cuvet te ,  qui  dépassa 20 cm.  
Il  fallut é l argi r  aussi  la pierre,  qui  pr i t  la fo rm e  d ’un  t r o n c  de 
cône  su rba is sé ,  large de 35 c m .  à la base,  large de 24 cm.  au 
so m m e t ,  h a u t  de i 3 cm.  se u lem ent .  U n e  telle cuve tte  p e r m e t 
tai t  de ver se r  le g ra in  plus  f ac i l ement  et de le faire gl isser  plus  
d o u c e m e n t  le lo n g  d u  p ivot  ju s q u ’à la sur face b royante .  
Deux iè me  p e r f ec t i o n n e m en t  : su r  un côté,  r edressé p resqu e  ver 
t i c a lement ,  on c reusa  no n  plus  u n  t rou,  ma is  deux t r ou s  b ou t  à 
bou t .  U n  p re m ie r  t r o n c  de cône  par ta i t  de l ’ex tér i eur ,  c o m m e  
dans  le m o u l i n  anglais  ; ma is  il y avai t  aussi  un  de ux i èm e  t r onc  
de cône ,  p a r t an t  de la base de la cuve tte  ou p lutô t  du  hau t  du  
pivot ,  à l ’in t é r i eu r .  Il ne faut  pas t r op  d ’im ag ina t io n  p o u r  c o n 
cevo ir  que  ce t rou  s u p p l é m e n ta i r e  deva it  recevo ir  un c ro che t  
en bois,  r éun i  au p ivo t  cent ral .  A ins i  les deux  meu les  é t aient  
b ien assujet t ies  l’une  à l’au t re ,  à une  d i s t ance t o u j ou r s  égale ; et 
on pou va i t  p r o d u i r e  de la far ine p r es qu e  s t andard isée.  C ’est 
assez semblab le  au m ou l i n  pe r fec t ionné  r e p r o d u i t  pa r  Déche-  
lette (1). Mais  c ’est plus  ingén ieux  encore ,  p u i sq ue  le m o u l i n  de 
Déchele t t e  avai t  beso in  de deux t rous l a t é rau x  di s t inct s ,  p o u r  le 
m ê m e  résu l t a t .  O n  p e u t  d ’a i l leur s  êt re ce r t a in  que ce genre  de 
m o u l i n  étai t  bien pa r i s i en,  ca r  il était  f ab r iqué  s u r p l a c e  : j’ai 
t rouv é  à la s ta t ion  1 u n  raté qu i  avai t  été cassé et a b a n d o n n é  
ava n t  la fin de la taille.

A jo u to n s  que  les f ar ines  gauloi ses ava ient  co nq u i s  une  r é p u 
ta t ion de p re mi è re  qual i té  (2). La  farine des P a r i s i e n ne s  ne  deva it  
pas êt re in d ig ne  de cette r épu ta t io n .

(1) Ib id ., t. IV, p. 893, f 617.
(2) Ib id ., t. IV, p. 894.
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VI

L a t o i l e t t e .

P o u r  préciser  l ’image  des P a ris ii, il nou s  f audra i t  que l ques  
détai l s  su r  l eur  cos tume .  M a lh e u r e u s e m e n t  je crois  bien que  la 
toi let te n ’était  pas encore  tou te  la vie des Pa r i s iennes .  Il n ’y a 
su r  cet ar t icle que de r a r i ss imes  d o c u m e n ts .

D ’ab o r d  les P a r i s i e n n es  se ch a r ge a i en t  de con fe c t io n ne r  elles- 
mê m es  les habi ts ,  c o m m e  tout  le res te .  El les  s’en occup a ien t  
que lquefo i s ,  et ap rès  t o u t  le reste.  Ca lculez  que  d an s  les mi l l iers  
de d o c u m e n ts  r app or té s  par  P au l  Lec lerc  il n ' y  en a qu e  t rois  
qui  r appe l l en t  le t issage.  Le p lus  anc ien  en date,  et d ’a i l leurs  le 
p lus  dou teux ,  est une  p ie rre t rouvée  dans  la cabane  i de la 
s t a t ion  7. C ’est une  ronde l l e  en calcai re ,  large de 73 m m . ,  
épaisse de 20, et percée au mil i eu  pa r  un t r o u  en do u b l e  t r o n c  
de cône .  Cert es  cette p ie rre est be au cou p  t rop légère p o u r  avoi r  
servi  de casse-tête ni de ma r teau ,  c o m m e  ce r t a ines  p ie r res  p r é 
h i s t o r i qu es  ana logues .  El le  est m ê m e  t rop  légère p o u r  avoi r  pu  
êt re  uti le à la mise en place d ’un filet. Pe u t - ê t r e  pour rai t - el l e 
avoi r  servi  de fusaïole.  A L ’Haÿ,  un peu plus  ta rd ,  les vraies 
fusaïoles  o n t  a p p a r u  s û r em e n t .  Il y en eut  une  à la s ta t ion  i ,  
caban e  5 , en terre cui te b lanchâ t re .  Il y en eut  u ne  encore ,  en 
t er re  cui te  ro ugeâ t re ,  qu i  finit dans  la fosse du  Clos ,  Et. c ’est 
tou t .

Que l l e s  étoffes f abr iquai t -on ? La  répons e  n ’est pas to u t  à fait 
imposs ible ,  car  nou s  avons  déjà ent revu  des mot i fs  ve s t i m e n
ta ir es  dans  la déco ra t ion  de qu e l q u es  poter i es .  U n  vase de la 
s t a t ion  4,  fosse 1, était  en t i è re m en t  décoré  à la m an iè r e  d ’un  
t r icot  à grosses  ma il le s  et à rugos i t é s .  A la s ta t ion  7, cabane  1, 
deux vases ét a i ent  en t our és  pa r  deux r u b a n s  à l ignes lo n g i tu d i 
nales  et u n  vase étai t  en to uré  p a r  un  r u b a n  à l ignes t r an sv e r 
sales.

Q u a n t  à la paru re ,  elle a t r ouvé  m o y e n  d ’être p lus  in c o n n u e  
enc ore  que  les étoffes. D a n s  tou tes  les foui l les de P a u l  Leclerc,  
il n ’y a q u ’un  d o c u m e n t  sû r  : c’est la per le  déjà s ignalée dans  la 
fosse à débris  du  Clos .  C ’est u n e  grosse per le ,  en ve rre  o p aq u e  et 
bleuât re ,  décorée  de grosses  côtes tordues .  Déchelet te  nous  
ap p r e n d  que ces per les é t aient  ca rac tér i s t iques  de La  T è n e  I I I  
et q u ’on en a déc ou v er t  d ’ana log ue s  j u s q u ’en B o h è m e  (1). Il 
n o u s  ap p r e n d  encore  q u ’elles ét a i en t  des  amule t t e s ,  d o n t  le type

(1) Décheletie : M anuel d 'archéologie , t. IV, p. 826, f 576-
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r e m o n t a i t  aux m a rc h a n d s  ca r thag ino i s .  E l l e s  m o n t r a ie n t  d ’ai l
l eur s  la de rn iè re  s impl i f ica t ion  du type p r e m i e r . Ca r  les ver r ier s 
ava ien t  r ep résen té  d ’abo rd  u n e  tête de Méduse,  po u r v u e  d ’yeux 
t err ib le s et de cheveux ébouri f fés ,  assez eff rayante p ou r  faire 
r ec u le r  tous  les mauva i s  espr i t s  ; pu is  on avai t  simplif ié en ne  
ga r d a n t  que l’œi l  ou  les cheveux  ; et on  vena i t  de s implif ier  
enc ore  en s ty l i san t  les cheveux  sous  la fo rme de grosses  côtes 
spi ralées ,  où vous ne les r econnaî t r i ez  peu t -ê t re  pas du  p r emie r  
c o u p .

F au te  de mieux,  j’a jou te ra i  exc ep t ion ne l l em en t  au cha p i t r e  dé 
la p a r u r e  gau loi se  une  pet i te t rouvai l le  faite en surface,  à la 
s ta t ion 5 . Il s’agi t  d ’une  mince  rondel l e  en os, ob te nu e  très 
s i m p le m en t  en sc iant  l’os deux fois para l l è l ement .  E lle  a la 
m ê m e  pat ine j aune  que  les vieux os t ravail lés.  E lle  coïncide ra i t  
assez avec l’in a u g u ra t i o n  et le d év e lo p p e m en t  de l’ind us t r i e  des 
os pa r  les G au lo i s  établ is  à Chevi l ly .  P eu t -ê t r e  fut-ce une  bague,

N ’ins i s tons  pas su r  le chap i t r e  pa r fumer ie .  C ’est chose  co n n ue  
que  les Gau lo i ses  n ’on t  jamai s  été p iquées  pa r  cette pass ion  ; 
et no u s  de v i non s  m ê m e  p o u r q u o i  des p a r f u m s  aur a ien t  été 
p e rd us .

VII

L e s  m o n n a i e s .

A u c u n e  m o n n a ie  n ’a été r e t rouvée  dans  les fonds de cabanes .  
A u c u n e  m o n n a i e  non  plus ,  datan t  de ce temps- l à ,  n ’a été. r e t r o u 
vée a u t o u r  de Chevi l ly .  Mais  les P a r is i i  de L ’H a ÿ c o m m e n c è r e n t  
à con na î t r e  la m o n n a ie ,  c o m m e  le p r o u v en t  deux découver t es .

La p remi è re  a été faite à L ’H a ÿ  mê me,  j a rd in  Cabosse ],  d e r 
r ière la ma ir ie .  Il s ’agit  d ’un, t é t r a d r a c h m e  grec,  une très bel le 
pièce en a rge n t  fin et à f rappe ar t i s t ique .  S u r  l’avers il y a en 
fort  rel ief  une  tête de roi .  Sur . le  revers  concave,  il y a en léger  
r el ief  un  o i seau e n to u ré  de feui l lages et l’insc r ip t ion

BAIIAEHZ.
Ce n ’est pas u ne  m o n n a ie  de la Grèce p r o p r e m e n t  dite ni de la 
Macédo ine ,  c’est p r ob a b le m e n t  une  pièce d ’un r o y a u m e  hél leni s-  
t i que.  E l le  p rou ve  que les mo nn a ie s  g recques  ava ient  péné tré  
dans  cette r égion-ci  c o m m e  dans  tou t  le r es te  de la Gau le .

La  de ux i èm e  déco uv er t e  a été faite dans  le C los  et j’ai pu 
l’é tu d ic r  à l’aise dans  la col l ec t ion  Leclerc.  II s’agi t  d ’une  pièce 
gauloise .  C ’est u n  quar t  de statère d ’or ,  dér ivé des sta tères  que  
Ph i l i ppe  I I ,  ro i  de Macédo ine ,  avai t  émis  à pa r t i r  de 359 avant  
,1 . C.  Ces sta tères  r ep résen ta ien t  su r  l’avers  Apo l lon  im berbe ,
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lauré,  r ega rdan t  à droi te ,  et su r  le revers  un c h a r  avec des  che 
vaux.  Les  Gau lo i s  en on t  reçu qu e l ques -uns ,  peut -ê t r e par  Mar 
seille et la vallée du  R h ô n e ;  puis  ils se son t  mis  à les im i te r ;  pu is  
ils o n t  imi té  les imi ta t ion s .  Ces pièces ne peu ven t  n a tu re l l e m en t  
pas êt re ca ta loguées  et datées  avec la préc is ion  des d o cu m en ts  
officiels r o m ai n s .  O n  ne peut  les classer  a p p r o x i m at iv e m e n t  que  
pa r  la décadence  du  poids ,  d u  mé tal  et du  dessin ( i ) .

Cet te  monna ie -c i  pèse i gr.  77,  ce qui  est déjà assez loin du 
vrai  q u a r t  de sta tère ma céd on i en  (2 gr.  15), ce qui  n ’est pas non  
plus  le poids  le plus  bas '1 gr.  70). E l l e  est en or  pâle,  c ’est-à-dire 
pas sa b l e m e nt  mé langé  d ’argent ,  ce qui  la d i s t ingue  des p remiè res  
pièces en o r  pur ,  et aussi  de ce r t aines pièces finales,  p resqu e  en 
bi l lon.  Q u a n t  au dessin,  il est méd ioc re ,  sans  ê t re  le pi re  de tous.  
S u r  la face on  rec onn a î t  encore  Ap ol l on ,  son m e n to n  im be r be  et 
sa c o u r o n n e  de l aur i er ,  quo iqu ' i l  r ega rde  à gauc he ,  que  son nez 
s’a l longe,  que son œil  s’a r r ond i s s e  et que  ses cheveux  se s ty l i 
sent  en vo lu tes .  S ur  le r eve rs  on voit  encore  un  cheval ,  galop-  
pa n t  à gauche ,  et un cha r ,  m o n té  pa r  un  co ch er  se p e n c h a n t  
su r  les r ê ne s ;  il est  vrai  que  le cheval  a pris des pat tes  noueuses ,  
un œil  a r rond i ,  une  c r in iè re  en point i l lé ,  que le ch a r  se co m po se  
de 2 l ignes et 3 points ,  et  que  le coc her  se r édu i t  à une  tu n i q ue  
serrée  à la taille et den tée  en bas.  A u- de sso us  du  cheval ,  il faut  
no te r  un  so uv e n i r  de la rou e  croisée,  si chè re  aux Gau lo i s ,  cet 
em b lè m e  n ’aya n t  d ’ai l leurs  laissé ici que  3 po in t s  et 2 trai ts.

Ce modè le  n ’est pas c o n n u  ex ac temen t  ni au C a b in e t  des 
Médai l les  ni dans  les t r ai tés  de n u m i s m a t i q u e  gau l o i se .  Le 
mod è le  le plus  p r oche ,  c ’est une m o n n a ie  d ’a r ge n t  t rouvée  dans  
la r ég ion de N a r b o n n e  et datée de la 2e moit i é  du  11e siècle (2). 
Ma is  le dessin de N a r b o n n e  est plus  fin que  celui  de L ’H a ÿ ;  la 
ro ue  croisée n o t a m m e n t  est encore  complète .  Il f aut  conc lu re  
que  cet te pièce serai t  pos té r i eu re  à la pièce de N a r b o n n e  et da te
rai t  env i ron  de 100 avan t  J . - C . Il faut ad m et t r e  en ou t re  que 
c ’est une  pièce d ’impor ta t ion , -  ca r  elle n ’a a u c u n  r a p p o r t  avee les 
im i t a t io ns  fai tes pa r  les P a r is i i  (3).

C O N C L U S I O N .

Réca p i t u lo ns  ce que  n o u s  savons  m a in te n a n t  des P a r is i i .
i°) Les P a r is i i  so n t  a r r ivés  t rès  t a rd  dans  la r ég ion  par is i enne .

(1) Adrien B lanchet  : T r a ité  des m onnaies gauloises, 2 volumes, 1905.
Ad. Blanchet et D ieudonné : M anuel de num ism atique fra n ça ise , I e r  volu

me, 1912.
(2) Blanchet et D ieudonné:  ibid., p. 29, f. 3o.
(3) Blanchet et D ieudonné:  ib id ., p. 62.



Ils ne sont  arr ivés  p ro b a b le m e n t  su r  ce p la t eau  qu  au  dé bu t  du  
I«r siècle avant  J.  G. Ils ne sont  a rr ivés  que juste à la fin de la 
d o m in a t i o n  gauloise .  P o u r  un  peu,  ils n ’aur a i en t  pas été en place 
p o u r  com ba t t r e  la co nq u ê te  r o m a i n e .

2°) Les P a r is i i  sont  venus  d u  S u d -E s t ,  c’es t -à-di re  de la 
H au te - S e in e .  Ils m o n tè r e n t  peu à peu su r  le p la teau,  se lon une  
piste à peu  près  d roi te ,  qui  co upa i t  la g r and e  boucle  décr i te  pa r  
l a S e in e  vers Lu tèce.  N o u s  p o u v o n s  suivre l eur s  é t abl i s sement s  
successifs  à Vi l l eneuve-l e -Roi ,  Chevi l ly ,  L ’H a ÿ ,  Bagneux .

3°) Les P a r is i i  n ’on t  p ro b a b le m e n t  pas s u p p r i m é  b r u t a l em e nt  
l eur s  p rédécesseurs  néo l i th iques .  Ils ont  si bien conservé et u t i 
lisé la civi l isat ion néo l i th iqu e  q u ’ils on t  dû  conse rve r  aussi  le 
p lus  poss ible les t r ava i l leur s  néo l i th iques .  Mais  les pauvres  néol i 
th iques  furen t  ébe r lués  par  les évé nem ent s  et les t r an s f o rm at io ns  
qu i  dépassa ien t  les possibi l i tés  de l eu rs  ce rveaux ,  par  la co nq uê te  
gauloise ,  pui s  par  la co lon isa t ion  r o m a i n e ;  ils n ’on t  pas pu s y 
ada p te r  et i l s o n t  d i sp a ru  b ie n tô t .

4°) Les P a r is i i  n ’avaient  pas eu le t emps  d ’a m e n e r  avec eux 
des vo i tu re s  de d é m én a ge m e n t .  Ils on t  dû  se co n t en te r  au dé b u t  
des m oy e ns  que les néo l i th iques  avaient  organi sés  depu i s  p lu 
s ieurs  siècles.  Mais  les P a r is i i  avaient  un  ce rveau  d ’une  aut re 
sor te  qu e  les néol i th iques ,  u n  ce rveau  capable  de ch e r ch e r  et de 
p r ogr es se r .  I ls on t  b ien tô t  in t r o d u i t  da n s  la r égion les cabanes  
en terre cui te,  les pote ri es  tou rnées ,  les i n s t ru m e n t s  en os,  les 
mé taux ,  les m o ul in s .  I ls o n t  ap e r çu  l ’uti l i té des m o n n a ie s .  Ils 
é t aient  prêts  p o u r  a s s imi le r  les fo rm ul es  de la co l on i sa t ion  
r o m ai ne .

E v i d e m m e n t ,  ce n ’est e n c o r e q u e  l’aub e  de l’h is toi re .  P o u r t a n t  
no t re  ima g in a t io n  peut  c o m m e n c e r  à les ape rcevo i r  : le che f  
m o n té  su r  son ch a r  de guer re  et b ra n d i s s an t  son épée de fer ;  les 
h o m m e s ,  un  peu  paysans ,  un  peu ouvr ier s ,  q u e l qu e  peu ch a s 
seurs ,  et se m é t a m o r p h o s a n t  sans  peine en guer r i e r s ,  le plus  
souven t  a rmé s  d ’os et de p ie r res ;  les f emmes ,  acc roup ies  à l eu rs  
foyers  no i r s  et pu an t s ,  m o d e la n t  l eu rs  poteri es ,  manoeuvrant  
l e u r s  m ou l i ns  et t i ssant  que lquefo i s  qu e l que s  étoffes ; les m a r 
cha nds ,  po u ssa n t  l eu rs  bêtes cha rgées  de poter i es  tou r née s ,  de 
fers,  de ver roter i es .  N o u s  c o m m e n ç o n s  à voir  les P a r is i i  a rr iver ,  
s’inst al l er ,  t ravai l ler ,  penser ,  souffr i r ,  mour i r .  E v i d e m m e n t  dans 
ees imag es  il y  a encore  t r o p  d ’im a g i n a t io n .  Mais  conna is sez -  
vo us  m ie ux  vos amis  d ’a u j o u r d ’hu i  ?



R E N É  L E C L E R C
A r c h i t e c te  d ip lô m e  p a r  le G o u v e r n e m e n t ,  M e m b r e  de  la S o c ié té  p r é h i s t o r iq u e  frança is e .

A L B U M

Planche 1. Parisi i (légère réduction). — i.  F ron ta l  d’h o m m e blessé (sque
lette 2). — 2. Maxillaire infér ieur  de jeune femme (squelette 3).

Planche II. Maisons (grandeur  nat.) .  — i .  Latte de l’enceinte (st. i, c. 4.)
— 2. E m pre in tes  de lattes ( ib id . ). — 3. C h am b ran le  de porte (st. 1, c. 2). 

P lanche  III. Poteries noires à la main. Form es (grandeur nat.). — 1.
Grand bol (st. 2, c. 2). — 2. Petit  pot (st. 7, c. 2). -  3. Grand pot (st. 1, 
c. 3).

P lanche  IV. Poteries noires à la main.  Décors (grandeur  nat.) .  — 1 ,2 ,  3. 
Pot décoré  en corbeille (st. 2, c. 2).

P lanche  V. Poteries noires à la main. Décors (grandeur nat.).  — 1. Épis 
(st. 7, c. 1). — 2. Em pre in tes  digitales (Clos). — 3 et 5 . Em pre in tes  digi
tales (st. 7, c. 1). — 4. Décor géom étrique  (st. 1, f. 1).

P lanche  VI. Poteries tournées im portées  (g randeur  nat.). — 1. Vase noir 
décoré de losanges (st. 7, c. 2 ) .— 2. Vase rose (st. 4, c. 2). — 3. Vase peint 
(st. i, f. 1). — 4. Idem (st. 4, f. 2). — 5. Idem (st. 4, f. 1).

Planche VII. Poteries tournées du Clos (g randeur  nat.).  — 1. Vase funé
raire rose. — 2. Vase noirci. — 3. Fosse à débris . — 4. Four.

P lanche  VIII. P ierres (un peu réduites) (st. 7, c. 1). — 1. Hache préparée .
— 2. Hachette  polie . — 3. Fusaïole  ?

Planche IX. Pierres (g randeur  nat.) ( ibid.) ,  — 1. Lance. — 2 et 3 . Jave
lots . — 4. Lame.

Planche  X. Cornes de cerf  (g randeur  n a t . ) .  — 1 et 3 . Pics ( ibid.).  — 
2. Aiguille (st. 7, c. 2).

P lanche XL Os (grandeur  na t. ) .  — 1. Aiguille polie (st. 7, c. 2). — 2.
Poinçon poli (st. 7, c. 1). — 3. Lissoir (ibid.). — 6. Lissoir (st. 7, c. 2). —
4 et 5 . Pointes (ibid.).

P lanche  XII. Métaux (réduits aux 2/3). — 1. Epée (st. t, c. 4). — 4. 
Bande de c h ar  (ibid.) . — 6. Gobelet de bronze (ibid.). — 2. Couteau (st. 1, 
f. 1). — 3. Douille (ibid.). — 5. Piton (st. 2, c. 1). — 7. Clou (Clos). — 8 et 
9 Monnaie (g randeur  nat.)  (Clos). — 8 et 9 bis. La m êm e (grossie 2 fois).

P lanche XIII. Moulins (réduits)  (st. 1). — t .  Type  de N o r th a m p to n . — 2. 
T y p e  de L’Haÿ.

P lanche  XIV. Toilette  (g randeur  nat.).  — 3. Fusaïole  (Clos). — 6. Des
sin de tricot (st. 4, f. 1).— 1 et 4. Dessins de rubans(s t .  7, c. 1).— 2. A m u 
lette (Clos). — 5. Bague en os (st. 5). (A. P.).
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J.  D E  F R O B E R V I L L E

La troisième Nuit de Sceaux (1714)
( e x t r a i t  e t  a d a p t a t i o n )

R o y  a fait les paroles .  Il étai t  un des l ibret t is tes  les p lus  en 
vogue.  Il a écr i t  n o t a m m e n t  p o u r  Des touches  : C allirhoë ,  S em i-  
ra m is ,  le B a l le t  des E lé m e n s ,  le B a l le t  des S t r a ta g è m e s  de  
V A m o u r  ; p o u r  F r a n c œ u r  : P h ilè m o n  et B auc is ,  le B a l le t  de la 
P a i x ;  p o u r  Bu ry  : T i to n  et l 'A u r o r e  ; p o u r  C a m p r a  : H ip p o -  
d a m i e ; p o u r  La  Cos te  : B r a d a m a n te ,  C reuse  et P h ilo m è le  ; po ur  
Mion  : l 'A n n ée  ga la n te ,  bal let .  Il a be a u co u p  écri t  p o u r  Mouret ,  
i n t e n d an t  de la M u s i q u e  de la Duchesse  du Mai ne  : A r ia n e ,  
t r agédie  ; les Grâces,  bal let  : le T r io m p h e  des S e n s , bal l et .  Il a 
lait  aussi  des C anta tes  p o u r  C a m p r a  et Bernier .

B e r n i e r  a fait la mus iq ue .  Il est p iq u a n t  de r el i re à son  p r o 
pos  le Dic t ionna i re  por t a t i f  des Beaux-Art s ,  p a r  M. La C o m b e ,  
avocat ,  1752.

« B e r n i e r  (Nicolas). Musicien François ,  né à M antes-sur-Seine en 1664, 
mort  à Par is  en 1734. B ern ier  a rempli successivement la place de Maître 
de la Musique de la Sa in te-C hapelle  & celle de la Chapelle  du Roi. M. le 
Duc d’Orléans,  Régent du Royaume, estimoit Bernier  & l’honoroit  de ses 
bon tés ;  c’est à lui que ce Prince s 'adressa pour  revoir son Motet de Lauda  
Jérusa lem  Dominion, q u ’il avait composé à cinq parties, an im é par  1 E m pe
reu r  Léopold qui lui avait envoyé le m êm e Motet de sa Composition. Un 
jour ce Prince,  impatient  de sçav.dr ce q u ’on pensoit de sa Musique, fut 
chez Bernier,  m onta  avec précipitation dans son cabinet,  où au lieu de ce 
Musicien, il trouva l’abbé d e là  Croix, qui m arquoit  les endroits défectueux 
de son Motet & avec qui il causa que lque  tem ps su r  ses rem a rq u es ;  puis il 
descendit dans une salle  basse où B ernier  étoit  à table, se réjouissant avec 
p lusieurs de ses amis.  Le Musicien fut fort interdit de 1 arrivée du Duc d O r 
léans, qui lui fit de vifs reproches de ce qu il ne se donnoit  pas la peine 
d’exam iner  par  lu i-m êm e l’Ouvrage dont il l’avait chargé.  Enfin le Musicien 
sçut trouver  des excuses qui ca lm èren t  le Duc, Régent du Royaume.

« B ern ier  a composé un grand nom bre  de Motets, mais il est sur- tou t  
connu par  cinq Livres de Cantates ,  à une & deux voix, dont les paroles 
sont en grande partie  de Messieurs Rousseau et Fuzell ier. Il a fait aussi la 
Musique de que lques divertissemens, appellés les N u its  de S c e a u x , outre  
quelques  airs sérieux & à boire.  »

L ’œ u v r e  de Bern ie r  a été gravée.  B ib l io t hè qu e  na t iona le  ; 
cote Vm 7 217-218 .
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E X T R A I T  D E S  L I V R E S  A N C I E N S  E T  M O D E R N E S  
dépendant de la succession de Feu S .A .R .  M onse igneur le Duc de Vendôme

( V E N T E  A l ’h ô t e l  D R O U O T  DU  2 2  AU  2 7  F É V R I E R  i q 3 2 )

L I V R E S
A V A N T  A P P A R T E N U

au Duc du Maine et à ses Fils

N° [ 3 /2 .  — R e g i s t r e  d e s  C a r a b i n i e r s ,  c o m m e n c é  le 12 juin 
170D (et co n t in u é  j u s q u ’au 8 avri l  1714)- I n - 4 0, mar.  vert ,  dos  
f leurdel isé,  fil., d en t ,  i nt . ,  tr.  do r . ,  f ermoi r s .  (Rel.  de l 'époque).

I m p o r t a n t  d o c u m e n t  m a n u s c r i t ,  formant 35o pages, réglé, d ’un vif intérêt  
pour  l’histoire d ’un des corps les p lus fameux de la cavalerie française.  On 
y trouve transcrites les m inu tes  des lettres adressées à M. de Cham illa rd ,  
m inistre  de la guerre  et à son successeur, Voysin, pour  transm et tre  des 
dem andes  de congés ou de gratifications é m an an t  d’officiers ou de soldats 
blessés ou malades,  le relevé des effectifs des diverses brigades, l ’état des 
déserteurs  et autres  détails concernan t  l’adm in is t ra t ion  in térieure  de ce 
corps.  Ces lettres ont été dictées par  L o u i s ^ A u g u s t e  d e  B o u r b o n ,  D u c  du 
M a i n e ,  comte d’Eu, m estre  de cam p général des carabiniers.

On sait  que ce corps, qui s’était  pa r ticu l ièrem ent distingué à la bata ille  
de Nerwinde et qui,  à ce m om ent,  se composait  de cent compagnies,  fut 
peu après constitué en un corps au tonom e com prenan t  cinq brigades de 
qua tre  escadrons chacune, soit à l’effectif de cinq régim ents  ordinaires .

Aux armes du Duc du M a i n e ,  avec les em blèm es distinctifs de g rand-  
m aître  de l’arti llerie. (Un ferm oir  manque).

N° 688.  — G u y e n n e . M a n u sc r i t  i n - 4 0 de 1 56 pages,  m a r .  vert ,  
dos fleurdel isé,  fil., den t .  i n t . , t r .  dor . ,  f ermoir s .  (Rel. de  l'époque).

P r é c i e u x  d o c u m e n t  m a n u s c r i t  d’un  grand intérêt  p our  1 histoire de 1 ad
ministra tion  de la Guyenne à la fin du règne de Louis XIV, pendan t  la 
Régence et d u ra n t  les prem ières années du règne de Louis XV, 11 com 
mence à la date du  3 i janvier 1713, peu après la nom ination  de Louis- 
C harles  de Bourbon, comte d’Eu, troisième fils du  Duc du Maine, au  gou
v ernem ent de la province. Le jeune prince n’é tant alors âgé que de douze 
ans,  c’est le Duc du Maine qui s’acquit ta it  effectivement des devoirs de 
cette charge,  secondé en cela par le maréchal  de Montreuil ,  com m an d an t  de 
la province, et par  M. de Courson ,  in tendant  de Bordeaux.

Le docum ent renfe rm e  la m inu te  des lettres écrites par le Duc non seule
m en t  à ces deux personnages,  mais à d’au tres  notabilités de la m agis tra tu re  
ou de l ’adm in is tra t ion  : MM. d’Alon, p rem ier  P résiden t  au Pa r lem en t  de 
Bordeaux, de Rozel, co m m an d an t  d’Agen, Le Gendre, in tendan t  de Mon- 
tauban ,  Du Vigier,  p rocureu r  général du P a r lem en t  de Guyenne, J . -B .-  
A. Bazin de Bisons, archevêque de Bordeaux, etc.

Dans cette correspondance,  qui ne concerne que des sujets  im portan ts ,  le 
Duc du Maine, qui était  déjà personnellem ent gouverneur  du Languedoc, 
se m ontre  un  ad m in is t ra teu r  avisé, s’em ployant  h ab ilem en t  à ap lan ir  les 
difficultés qui pouvaient s’élever à l’occasion de l 'application de nouvelles
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m esures .  Le Duc s’v révèle, en outre,  psychologue averti au tan t  que p ru 
dent d ip lomate ,  désireux d’obtenir  de ch aque  partie  eu cause  un  exposé 
clair et exact, soulignant  les contradic tions qui se révèlent entre  deux thèses 
opposées et d em an d an t  parfois des recoupements  à d’autres  in fo rm ateu rs .

Les événements  les plus m arq u an ts  auxquels  se ré tèrent  les lettres du 
Duc sont la révocation de M. de Rozel, ses démêlés avec l’évêque d’Agen 
(François Hébert ,  à qui,  lorsqu'i l  était  curé de Versailles, ses sym pathies  
pour  le jansénisme avaient fait que lque  tort), les difficultés financières en 
France,  les mesures à p rendre  pour  em p êch e r  l’accaparem ent du blé, l’éva
cuation de la Catalogne, la question religieuse à propos de laquelle  le Duc 
écrit à M. Le Gendre, à la date  du 2 t juin 1713 : « Q uant à ce qui est de la 
R elig ion , vous tra iteq  à mon avis cette m atière avec beaucoup de sagesse, la 
conversion des cceurs estant un ouvrage qui ne doit point se fa ir e  par vio
lence et qui est réservé à Dieu », le désaveu des m esures prises par  le 
comte de C ham bonas  pour  l’enreg istrem ent au Par lem ent de Bordeaux des 
provisions du comte d ’Eu, cérémonie  qui causa  quelque  scandale dans 
cette Com pagnie ,  le différend surgi entre  le m aréchal  de Montreuil et M. de 
Courson à l’occasion d e là  nomination  des jura ts  de Bordeaux, que M. de 
Courson revendiquait  comm e é tant de sa compétence  exclusive, la mort  de 
Louis XIV et la situation administrative  après cet événement,  la concession 
des jeux à Bordeaux accordée par le comte d’Eu et de la concurrence faite aux 
concessionnaires par une académie des jeux autorisée par  le Duc de Duras.

Aux a rm es de L o u i s - A u g u s t e  d e  B o u r b o n ,  légitimé en France,  duc du 
M a i n e  et d ’A u s t A L E ,  comte d’Eu, fils na ture l  de Louis XIV, avec ses insignes 
dist inctifs de grand-m aître  de l’arti lle rie .

N° 1249. — L i v r e  d u s  c h a s s e s  (P re m ie r  et  s econd)  de cerfs 
qui  on t  ét.é faites depu i s  l’ann é e  1722 j u s q u ’à la fin de l’année  
1731 (et depu i s  l’année  1732 j u s q u ’à la fin de l ’anné e  1736) avec 
le n o m  des endro i t s  où  on  les a a t t aqués  et de ceux  où ils on t  été 
pris .  A Versailles,  1732- 1737; 2 vol .  pet .  in-fol . ,  mar.  rouge,  
dos  o rn é  aux pet i ts fers et au point i l lé ,  dent ,  su r  les plats  et à 
l ’i n t . , tr.  do r .  ( R e l . de l 'époque ).

Relation des laisser-courre auxquels ont pris pa r t  le Prince de Dombes, le 
comte d’Eu, divers personnages de leur suite  et les gens de leurs  équipages.

T iré  à très petit nom bre  pour  d is tr ibution  privée.
Cachet de la bib lio thèque du Roi au Palais Royal sur les titres.

N° I 2 3 o . — É t a t  d e s  c e r f s  pris  et m a n q u é s  anné e  pa r  année ,  
avec les n o m s  des valets  de l imie r  qui  les o n t  laissé cou r re ,  et 
des l ieux où  on les a a t t aquez .  S.  I. n. d. (1741);  pet .  i n-12,  
mar.  rouge,  dos  o r né  de fleurs de lis, fil. do r .  encadr .  les plats  
avec fleur de lis aux angles ,  doub l .  et gardes de tabis ,  dent ,  i n t . , 
t r .  dor .  (Rel .  de l'époque).

M a n u s c r i t  d’une belle écri ture  du xvm e siècle, donnan t  le relevé détaillé 
des to o 3 cerfs pris de 1722 à 1740 par le prince de Dombes, p a r l e  comte 
d ’Eu et par  divers gen ti lshom m es au cours des chasses organisées à Ver
rières,  Fonta ineb leau ,  en forêts de Sénart  e t de Bondy, à Chevreuse,  L lsle- 
Adam, Sa in t-G erm ain ,  Meudon, au bois de Boulogne, à Compiègne, etc.

Aux arm es de L o u i s - A u g u s t e  d e  B o u r b o n , P r i n c e  d e  D o m b e s , colonel- 
général des Suisses et Grisons.
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N° 1229. — E s t a n c e l i n . C o l l e c t i o n  d e  c a r t e s  c o n c e r n a n t  les 
forêts,  t r iages  et bois  taill is du  comté-pai r ie  d ’E u ,  avec p lus ieu r s  
desseins  et états ana log ue s  au  co m m er ce  et à la par t i e  des  bois 
dédiée à S o n  Al tesse Sé rén i s s ime  M o n s e ig n e u r  le com te  d ’E u .  
S .  / . ,  1768 ;  in -4 0, mar .  ver t ,  dos o rné ,  c o m p .  de fil., large 
dent ,  aux  pet i ts fers co u v r a n t  les plats,  doubl .  et gardes  de tabis 
rose , ' de n t .  i n t . , t r .  dor .  (R e l . de l 'époque).

In téressan t  ouvrage composé de 40 feuilles en tiè rem ent gravées dont  1 titre- 
frontispice et 27 p lans ou figures dont 2 représen ten t  la fabrication du verre.

T rès  bel exem plaire  dont toutes les planches ont été soigneusement colo
riées au pinceau. Il est recouvert d ’une riche re liure  décorée d ’une  large 
dentelle  aux petits fers portant,  au  centre, dans un  écusson de m aroquin  
bleu, les a rm es  du comte d’Eu .

Cachet de la B ibliothèque du Roi à Neuilly sur  le feuillet de garde.

N° 124D. —  J o u r n a l  d e s  P ê c h e s  de S o n  Altesse Sé rén is s ime 
M o n s e ig n e u r  le C o m te  d ’E u  faites à Sceaux  de pu i s  le mois  de 
se p te m b re  1767 j u s q u ’a u ' i er j anvier  1773 ;  1 vol.  — Sui te  du 
J o u r n a l  des p êc h es . . .  A n n ée  17 7 3 ;  1 vol.  — E n s .  2 vol.  pet.  
i n - 4 0, rnar.  bleu,  dos f leurdel isé,  do ub l .  et gardes  de moi r e  rose,  
dent ,  int . ,  tr.  dor .  [Rel. de l'époque).

D o c u m e n t s  m a n u s c r i t s , d’une belle écriture  bâtarde,  avec encadrem ent 
fait  au pochoir,  en bleu, à chaque  page;  on y trouve des détails  précis sur  
les diverses espèces de poissons péchés dans les bassins du  parc de Sceaux, 
ainsi que sur  les poissons et les écrevisses qui y  ont été mis.

La re liure  du  p rem ier  volume qui comporte  80 pages, est décorée, sur les 
plats, d ’une  large dente lle  aux peti ts fers, celle du deuxièm e volume, qui 
com porte  55 pages, est ornée de 3 filets dorés.

Aux arm es du  Comte d ’Eu.

N° i  2 3 1 . — E t a t  d e s  c h a s s e s  à  t i r er  de Son  Altesse S é ré n i s 
s im e  M o n se ig n e u r  le C o m t e  d ’E u ,  en l ’anné e  1773 ; in-8°,  mar.  
ro uge ,  dos  sans  ner fs  o r n é  de fleurs de lis, fil. dor .  e n c ad r an t  
les plats  avec fleurs de lis aux  angles ,  d o u b l .  et ga rde s  de tabis 
bleu,  dent ,  i n t . ,  t r .  dor .  [Rel. de l’époque).

M a n u s c r i t  d ’u n e  b e l l e  é c r i t u r e  du x v m e s i è c l e .

On y trouve le détail  des pièces tirées par  le Comte d’Eu en sep tem bre  et 
octobre 1773, soit dans le parc de Sceaux, soit  dans les plaines avoisinantes. 
Au cours de ces chasses, le prince faisait  usage pour la p rem ière  fois d’une 
nouvelle  voiture pour  la chasse à t ire r  q u ’il avait imaginée et qui avait été 
constru ite  su r  ses données p a r le  chevalier de Boucher.

Aux a r m e s  d e  L o u i s - C h a r l e s  d e  B o u r b o n ,  c o m t e  d ’E u .

C ache t  de la b ib lio thèque du Roi au Palais Royal,  su r  le titre  (1).

(1) Cet im portan t  docum ent pe rm et  de suivre chronolog iquem ent le déve
loppem ent de la b ib liothèque des se igneurs de Sceaux au x v i i i 0 siècle. Cette 
b ib lio thèque  a passé ensuite , avec le reste de la succession, et non sans 
pertes, à  la m aison d’O rléans .  — Le lecteur appréc iera  la vie intellectuelle 
du duc du  Maine, du prince de Dombes et du comte d’Eu.



B E R N A D O T T E ,  l ieutenant,  en 1791
(d'après le portrait peint par Amiel)

(Cl. Archives Photographiques, Paris).



Ernest CHOUTEAU
B ib l io th é ca i re  m u n i c ip a l

B E R N  A D O T T E
H A B I T A N T  D E  S C E A U X

(Illustrations par Mlle Jeanne Fourcade-Cancellè ; plan par M. Georges Mascré.)

Solda t  au Roya l  Mar i ne  le 5 se p te m bre  1780, l i eu tenan t  le 
6 n o v e m b re  1791, général  de d iv i s ion le 22 oc to bre  1794, 
a m b a s s a d e u r  à Vienne  en 1798, min i s t r e  de la gu e r r e  en 1799, 
m a ré c h a l  d ’E m p i r e  le 19 ma i 1804, p r ince  royal  de Suède  le 
21 a oû t  1810, roi de Suède et de N o rvè ge  le 5 févr ier  1818, tels 
son t  les états de services du  Béarna i s  d o n t  je vais vous  en t re 
teni r .

Je an  de Be rn a d o t t e  n a q u i t  à P a u  le 26 j anv ier  1763, à 
l ’o m b r e  du  m a n o i r  de H e n r i  IV, dans  u ne  ma i son  modes te  
s i tuée  près  de la Pos te  aux  chevaux (1).

Les  Jésu i t e s  du Col l ège de P a u  fu ren t  cha rgés  de son  ins 
t ru c t ion  et de son é d uc a t io n .  Ses vois ins ,  les post i l lons ,  lui  
ap p r i r e n t  à so n n e r  du  cor .  A 1 7 ans ,  Jean  est un  sol ide gai l lard 
de 5 p ieds  9 pouces (1 m.  90);  sa cheve lu re  est épaisse et frisée, 
son œi l  est vif, son nez t r ès  f o r t e me nt  courb é  le fait r e s semble r  
à un  o iseau  de proie.  La  ville de  P a u  n ’est pas folâtre,  et son 
père,  p r o c u r e u r  au Sénécha l ,  est  t o u jo u rs  p longé  da ns  ses g r i 
moires .  J ean  s’en n u i e .

Sans  au to r i sa t io n  paternel l e ,  il s’engage  au Ro ya l  Mar ine .

(1) Acte de bap têm e  : Lan mil sept cens soixante  trois et le vingt six 
janvier est né et a été baptizé le vingt sept Jean  fils légitime du Sieur 
Henry  de Bernadotte  p rocu reu r  au  Sénéchal et de demoiselle  Jeanne  de 
St Jean  hab itans  de cette ville, pareins le S ieur Jean  Bernadotte  cadet p ro
c u re u r  au Sénéchal et demoiselle  Marie Betbeder son épouse en présence 
des Sieurs Jean  Borda p rocu reu r  et Bernard  Luc huissier  audiencier  
dudit  Sénéchal qui ont signé avec le parre in  et nous, non la m arra ine  
pour  ne savoir. — Signatures : J. Bernadotte  cadet,  Luc, Borda p rocureur ,  
Poeydavan, vicaire  de P a u .  En m arge  de la i re et 3* ligne, accolade : Ber
nadotte  aîné, p ro cu reu r  au Sénéchal.



De Marse i l l e  on  l’expédie en Cor se .  N o u s  s o m m e s  en 1780, 
anné e  qui  vit  sor t i r  de cette île le j eune Bo napar t e ,  ad m is  à 
l ’école mi l i ta i re  de Br ienne.

Jean  est se rgent  le 3 i ao û t  1785, ap rès  5 ans  de services ,  
av a nc e m e nt  r ap ide à cette ép oq ue .  C ’est un  beau sous-off icier ,  
de su pe rbe  t o u r n u r e  et d ’édu ca t ion  soignée.  E n  1786, il est 
s e rge n t - fou r r i e r .  Bon em plo i ,  p r o m e n a d e s  en ville,  p ou r bo i r e s  
des fo urn i s seur s .  Le g r an d  Béarnai s  est coque t  ; il peut  s offrir 
des cigares ,  des vê t em en t s  fantaisie,  des p a r fu m s .  Ses c a m a 
rades  on t  tous  un s u r n o m  : Va  de b o n  cœ u r ,  Sa ns - s o u c i ,  m a r 
qu is  de B e l - œ i l . J ean ,  qu i  avai t  été le se rgen t  Belle Ja m b e ,  est 
m a in te n a n t  le four r i e r  Bergamote .

E n  1788, m u n i  d ’u n  bi l let  de loge men t ,  Be rn a d o t t e  se p ré
sente chez  M.  C lary ,  r i che négoc ian t  de Marse i l l e .  Le ma î t r e  
de céans  l’éc on d u i t  sans  m é n a g e m e n t s  : seuls  des officiers 
pe uv e n t  avoi r  l ’h o n n e u r  de d o r m i r  sous  son toit.

N o t re  hé ros  a t t e in t  le g rade  d ’ad j u d an t  en 1790.  L ie u t en a n t  
en 17 9 1, capi ta ine  à l’él ect ion en 1793, dès 1794 il est  colonel  
et c o m m a n d e  sous C u s t in e  un e  de m i - b r ig a de  à 1 a r mé e  du 
R h i n .  La m ê m e  année  les r ep rés en tan t s  du  peuple  le n o m m e n t  
général  de b r igade  à l’a r mé e  de S a m b r e - e t - M e u s e . Il a la parole 
facile,  une  a b o n d a n c e  inépu isable  d ’a r g u m e n ts  et d images .  Le 
solda t  est brave,  a rd en t .  A Marse i l l e  l’ad ju da n t  Berna do t t e  
avai t  sauvé la vie à son co lo ne l  qui  al lai t  êt re massac ré  par  la 
pop u lace .  S u r  le R h i n ,  il a r r ac he  des ma ins  de ses soldats  le 
général  de b r igade  G og ue t ,  déjà à d e m i - m o r t  d un  c o u p  de 
fusil .  Il se d i s t ingue  à Spi re ,  à Mayence ,  à F le u r us ,  au  p o n t  de 
Ne u w ie d .  11 est dévoré  d ’amb i t ion ,  ma i s  il t ient  à la vie et ne 
fait pas r iset te à la gui l lo t ine .  Avec u ne  g r an d e  p r u d en c e  il 
refuse un  av a n ce m e n t  t rop  rap ide ,  offre de r endr e  ses épa u-  
let tes.  La to u r m e n t e  r év o l u t io nn a i r e  passe ra  sans lui en lever  
u n  pouce de sa hau t e  taille.  Le Di rec to i re  lui  éc r i r a  à la fin de 
la c a m p a gn e  de M o r e a u  co n t re  l’a r c h i d u c  C h a r l e s  : « La  R é p u 
b l ique est a c co u t u m ée  à vo i r  t r i o m p h e r  ceux de ses dé fenseurs  
qu i  vou s  obéi ssent .  »

E n  1797 Bernad o t t e  est cha rgé  de c o n d u i re  à l ’a r mé e  d ’I tal ie
20 .000 h o m m e s  dé tachés  de l ’a r mé e  de S am br e - e t -M e u se .  Il 
ar r ive à Mi lan  vers la fin de l’h ive r.  Au p r in te m ps ,  p r emiè re  
r en c on t re  avec Bon a p ar t e  : « J ’ai vu là, di t - i l  à ses aides de 
c a m p,  un  h o m m e  de 26 à 27 ans  qui  veut  av o i r  l’a i r  d en avoi r  
5o et cela ne p résage  r ien de bon  p o u r  la R é p u b l i q u e .  »

Les  Spar t ia t es  de l’a r m é e  d u  R h i n  ne s ’e n t en d e n t  pas avec les 
p i l l ards  de l’a rmé e  d ’Ital ie.  Les chef s se ja lousen t .  Berna do t t e  
et ses solda t s  du  R h i n  se c ro ien t  t rop  souven t  à l ’avan t-ga rde .



A cer t a in  co m b a t ,  A uge rea u  et lui do i ven t  a t t a qu er  de conce r t .  
Be rn a d o t t e  a t t aque  seul ,  est r epoussé .  Auger ea u  vient  à la r e s 
cousse ,  l’adversai re  faiblit  et d e m a n d e  à capi tu ler .  Be rn a d o t t e  
se précipi te ,  pose  ses cond i t io ns ,  recuei l l e les t r op hée s  et les 
r e m e t  au  gén éra l  en chef .  C ’est u n  c h a p a r d e u r  de gloi re  !

E n  a o û t  1797,  B o n a p a r t e  ex pé d i e  B e r n a d o t t e  à  P a r i s  p o u r  
p r é s e n t e r  a u  D i r e c t o i r e  les  d r a p e a u x  p r i s  à l ’e n n e m i .  P r u d e n t  
lu i  au s s i ,  il t e r m i n e  a i n s i  la l e t t r e  q u ’il a  r e m i s e  à so n  l i e u t e 
n a n t  p o u r  les  D i r e c t e u r s  : « V o u s  vo ye z  d a n s  le g é n é r a l  B e r n a 
d o t t e  u n  de s  a m i s  les p l u s  so l i de s  de  la  R é p u b l i q u e .  »

B o n a pa r t e  s igne le t r ai té de C a m p o - F o r m i o  et se r e nd  à 
Par i s .  11 r emet  le c o m m a n d e m e n t  à Be rnado t t e ,  r eve nu  de 
miss ion .  Mais  en cours  de rou te,  de Mi lan ,  il lui o r d o n n e  de 
r a m e n e r  en F ra n c e  u n e  par t i e des t r oupes .  Be rn a do t t e  sent  la 
rosser ie  et feint  le d éc ou r ag em en t .  Il d e m a n d e  sa r etrai te,  ou  
u n  c o m m a n d e m e n t  aux Indes,  aux I les  de F ra nce .  Les  Direc 
t eur s,  qu i  n ’a i me n t  pas le Corse ,  d o n n e n t  à Berna do t t e  le c o m 
m a n d e m e n t  de l’a r mé e  d ’Ital ie.  Celui-ci  r epa r t ,  ar r ive  à Mi l an .  
L à  Ber thier ,  qu i  faisait  l’in t é r im ,  lui  r eme t  un  nou ve l  o rd re ,  le 
n o m m a n t  a m b a s s a d e u r  à Vienne .

A m b a s s a d e u r !  N o t r e  Gasc on  étai t - i l  bien p répa ré  à cette 
tâche ? Be rna do t t e  fit la gaffe, qui  c o m p l i q u a  é t r a ng em e n t  les 
opé ra t io ns  du  con grès  de Rastadt .  Après  p lus ieu r s  se main es  de 
p résence  à Vienne ,  dans  cet te A ut r i ch e  m o n a r c h i q u e ,  f a rouch e  
en n e m ie  de no t re  F ra n c e  répub l i ca ine ,  il a r b o r a  à la por t e  de 
son  hô te l  un  d ra p e a u  t r i co lo re  p rovo ca t eur ,  d o n t  la f range 
ba laya i t  le pavé de la rue.  É m e u t e ,  in su l te s  au d r a p e a u  f ran
çais ; l’hô te l  de l ’am b as sa de  est enva h i  ; l’am b a ss a d e u r  est r a p 
pelé (8 février  — 1 5 avr i l  1798).

Le i 3 mai ,  Berna do t t e  ob t i en t  u n  ins t an t  le c o m m a n d e m e n t  
de la 5e d iv i s ion mi l i t a i r e  à S t ra sb ou rg ,  E n  ju in ,  o n  lui  offre 
u n e  am ba ssa d e  en Batavie.  Il refuse et se t rouv e  sans  em plo i .  
C ’est a lo rs  q u ’il vient  hab i t e r  à Sceaux  l’Uni té ,  dans  une  pet i te 
ma i son  sise 3 , rue  de la L u n e  ( au jo u r d 'h u i  43,  rue  des I m b e r 
gères).  A lor s  aussi  il épouse  à Sceaux  une  j e une  fille de 18 ans ,  
B e rn a r d in e - E u g é n ie -D é s i r é e  Cla ry .

V o u s  v o u s  s o u v e n e z  de ce n é g o c i a n t  m a r se i l l a i s  q u i  ava i t  
r e fu sé  d ’h é b e r g e r  le f o u r r i e r  B e r g a m o t e .  L e  ba s-o f f i c i e r ,  c o m m e  
o n  d i s a i t  a l o r s ,  est  d e v e n u  g é n é r a l .  C l a r y  es t  m o r t  en  1794.  
M me C l a r y  est  à G è n e s  av ec  so n  fils. U n e  de  ses  f i l les est  
M 11"3 J o s e p h  B o n a p a r t e ,  e l l e  s e r a  r e i n e  d ’E s p a g n e .  L ’a u t r e  
d e v i e n d r a  M a r é c h a l e  B e r n a d o t t e ,  p r i n c e s s e  de  P o n t e - C o r v o ,  
r e i n e  de Su è d e .

« Le 3o th e r m i d o r  de l ’an s ix ième de la R é p u b l i q u e  f rançaise



une et indivi s ible  (17 aoû t  1798) à 7 b.  du  soi r ,  par  devan t  
E t i e n n e  Bouvet ,  agent  mu ni c ip a l  de la C o m m u n e  de Sceaux 
l ’Uni t é ,  chet- l ieu de c a n to n  », furent  un is  par  le mar iage  Je an-  
Bapt is t e  B e rn a do t t e  et Be rn a r d in e - E u g én ie -D é s i r ée  C l a ry .  
L ’acte de mar iage  por t e  les s ig na tu res  des deux époux,  du  
no ta i r e  Desgranges ,  de Jo s e p h  et L uc i en  Bo napar t e ,  m e m b r e s  
du  Conse i l  des C inq  Cent s ,  de Ch r i s t in e  B o na par t e ,  de 
M me Jo se p h  Bona par t e ,  s œ u r  de la mariée ,  de M a u r in ,  capi 
t aine t ém oin ,  et  de So mis ,  onc le  ma te rn e l  d ’E u g é n i e  Cla ry .  Le 
m ar i age  avai t  été précédé d ’un con t r a t  r édigé par  M e Fra nç o i s  
Desgranges ,  no ta i r e .  Les con jo in t s  déc la ra ient  posséder  chacu n  
un  reven u  de  3.000 l ivres env i ron  (1). Si n o u s  en c r oyo ns  
Adviel le,  le r epas  de noces fut suivi  d ’un bal dans  la ma i so n  
A r m a n d i s  ( au jo u r d ’h u i  m a i s o n  de santé Redd on) .

M me Berna do t t e  n ’avai t  pas été cho is i e  au h as a r d .  Née à 
Marsei l l e en  1781, elle reste au  co uv en t  j u s q u ’à 12 a n s :  ses 
études  sont  do n c  a r rêt ées  en 1793. Son père m e u r t  le 20 janvier  
17 9 4 - S ° n frère aîné,  Nico las ,  qui  est marié ,  di r ige la ma i son  
paternel l e et vi t  avec sa mère  et ses sœurs ,  Ju l i e  et Eu gé n ie .  E n  
I 79 4 i Nico las  est dé no n c é  au T r i b u n a l  r évo lu t ion na i re  et 
em pr i s o nn é .  Sa f em m e tente une  d é m a r c h e  près  du  rep résen
t an t  du  peup le  Albi t t e,  de passage à Marse i l l e .  E u gé n i e  
l’acco mp agn e .  L o n g u e  at tente.  La  j eune  tille s ’e nd o r t  ; sa bel le-  
s œ u r  en t re  dans  le b ur ea u  du  rep r ése n tan t ,  ob t i en t  un o rd re  
d é l a rg is sement ,  sor t  par  u n e  au t re  por t e et se di r ige à g r an d s  
pas vers la p r i son .  E u g é n i e  oubl iée se révei l le enfin.  La nu i t  
est  v e n u e ;  elle est seule.  U n  h o m m e  sor t  de chez  Albit te,  
s ap p r o c h e  de l’enfant ,  se fait exp l ique r  sa p résence  et offre de 
l ’a c c o m p a g n e r  chez sa mère .  Eugén ie ,  bavarde  c o m m e  un e  pie,  
f ou rn i t  force détai ls  su r  les s iens et invi te son p r o t ec te u r  à faire 
un e  visi te à M me Clary .  Enf in ,  à sa por te ,  elle lui  d e m a n d e  son 
n o m  : « Je m ’appe l l e  Jo s e p h  Bon apar t e .  »

Jo s e p h  f réquen te  a s s id û m e n t  la m a i son  Cla ry .  Il a ime  
Eu gé n ie ,  lui déc la re  ses sen t im en t s ,  i n fo rm e  la m è r e ;  celle-ci 
1 accepte  c o m m e  fiancé,  mais  le pr ie d ’a t t end re  pa t i e m m en t  
p en d a n t  deux années .  — U n  jour ,  c ’étai t  fatal,  Jo se p h  présente  
son frère cadet ,  N ap o lé o n ,  général  d ' ar t i l l er ie  qui  v ient  de 
s’i l lus t r er  au siège de T o u l o n .  C o u p  de foudre  : E ug én ie  
a d m i r e  le général ,  le t rouv e  gai ,  bon e n f a n t ;  elle l ’a ime.  De 
son  côté,  N a po lé o n  s ' ape rço i t  que  Jul i e,  s œ u r  aînée d ’E u g én i e ,  
a de l ’inc l ina t ion  p o u r  J o s e p h  : « T o i ,  Jos ep h ,  tu es un indéc i s ;  
tu épouse ras  Ju l i e ,  qu i  sait  ce q u ’elle v e u t ;  et  moi ,  j’épo use ra i

(1) Advielle : H isto ire  de S c ea u x ,  p.  447-453, donne les deux textes.
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Eu gén ie ,  qui  te r e s semble .  Dans un  bon mé nage ,  il f aut  que 
l ' un  des deux époux  cède à l ' aut re .  » Jo se ph  épouse  J u l i e ;  
E u g é n i e  et sa mère  suiven t  à Gênes  les jeunes mariés .  E n  
a t t e nd a n t  leur  tou r ,  N a po lé o n  et E u g én i e  co r r esp ond en t .

N a po lé on  est à Par i s ,  en d i spon ib i l i t é .  Avec son am i  J u n o t  il 
mè ne  la vie de b o h è m e .  Il d e m a n d e  en mar iage  des f emmes  de 
la b o n n e  société qui  on t  le do u b le  de son âge.  Ses let t res  à sa 
fiancée n ’on t  pas été r e t rouvées  ; mais  les b r ou i l lons  d ’Eugén ie ,  
conse rvés  p réc ieu se me nt  pa r  la r eine de Suède,  sont  dans  les 
Arch ives  royales  de S t ockho lm .  Cet te  c o r r es po n d a nc e  no u s  
r ense igne  su r  les états d ’âm e  successifs  de la j eune fille : h e u 
reuse  et conf iante d ’ab or d ,  elle s’inqu iè te  ensui te ,  pui s  laisse 
percer  son m é c o n te n te m en t .  Les  le t t r es  s’espacen t ,  N apo lé on  
se p la in t ,  le r o m a n  to uc he  à sa fin. Le 5 se p te m bre  1795, 
N a p o lé o n  confie à sa be l l e - sœur  Ju l i e  son  p r oc h a in  mariage  
avec Mme de B e au ha rn a i s  et la cha rge  de préveni r  E u g é n i e .  La 
pauvre t t e  est désespérée et envoie  à l’in c on s t a n t  une de rn iè re  
let tre,  déc h i r an t e  :

« Vous  m ’avez r e n d u e  m a lh eu r eu s e  p o u r  toute  m a  vie et j’ai 
en co re  la faiblesse de vous tou t  p a r d o n n e r .  V ou s  êtes don c  
m ar i é !  Il n ’est p lus  pe rmis  à la pauvre  E u g én i e  de vous  aimer ,  
de pense r  à vo us .  A p résent  la seule co ns o la t i on  qui  me reste 
est de vous  savo ir  pe r sua dé  de ma cons tance ,  ap rès  quo i  je ne 
dés ire que  la mor t .  La vie est un suppl i ce  affreux p o u r  moi  
d epu i s  que  je ne peux plus vous la cons ac re r .  Vous,  mar ié  ! Je 
ne pui s  m ’a c c o u t u m e r  à cet te idée,  elle m e  tue,  je n ’y pu is  s u r 
vivre.  Je  vou s  ferai vo i r  que je suis  plus  fidèle à mes e n g a g e 
ment s ,  et ma lg ré  que  vou s  ayez r o m p u  les l iens qui  no u s  u n i s 
saient ,  jamai s  je ne m ’engagerai  avec u n  au t re ,  j amai s  je ne me 
mar i e ra i .  J e  vous so u h a i t e  tou tes  sor tes  de b o n h e u r s  et de 
p rospér i t é  d an s  vot re m a r i ag e ;  je dés i re  que la f emme que  vous  
avez choi sie  vous  r ende  aussi  h eu r e u x  que  je me l’étais p roposé  
et que  vous le méri t ez  ; mais  au mi l ieu de vo t re  b o n h e u r ,  
n ’oub l i ez  pas E u g é n i e  et pl a ignez son sort .  »

Bon a p ar t e  devai t  êt re b ien tô t  m a lh eu r eu x ,  si on  en juge pa r  
ces let t res à Jo sé p h in e  :

« J ’ar r ive  à Mi lan ,  je me préc ipi te  dans  ton  app a r t em e nt .  J ’ai 
to u t  qui t t é  p o u r  te voir ,  te p resse r  dans  mes b ras . . .  tu n ’y étais 
p a s ;  tu co u rs  les villes avec des fêtes;  tu t ’éloignes  de moi  
l o r squ e  j’ar r ive ; tu  ne te soucies  p lus  de ton  ch e r  Nap o lé o n .  
U n  capr ice te l’a fait a i me r  ; l’inc ons ta nce  te le r end  indif férent .  
Acc o u tu m é  aux dan gers ,  je sais le r em èd e  aux e nn u i s  et aux 
ma u x  de la vie. Le m a l h e u r  que  j’ép rouv e  est in c a l c u la b le ;  
j’avais  le d roi t  de n ’y pas com pte r .
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« Je serai  ici j u s q u ’au  9 dans  la journée .  Ne te dé r ange  pas .  
Le m o n d e  est t rop h eur eu x  s’il peut  te plaire,  et ton ma r i  seul  
est bien,  bien m a lh eu re u x .  » (Milan,  27 n o v em b re  1796, 3 h .  
après-midi . )

« Je reçois le co u r r i e r  que  Ber thier  avai t  expédié à G ênes .  T u  
n a s  pas eu le t emps  de m ’écrire,  je le sens f aci lement .  E n v i 
r o n n é e  de plaisi rs  et de jeux,  tu au ra i s  tor t  de me faire le m o i n 
dre sacrif ice.  Q u a n d  je te sacrifie tous  mes dés irs ,  toutes mes 
pensées,  tous  les ins t an t s  de m a  vie, j ’obéis  à l ’a s ce n da n t  que 
tes ch a rm es ,  ton  caractère et tou te  ta pe r s o nn e  on t  su p r en dr e  
s u r  m o n  m a lh e u r e u x  cœ ur .  J ’ai tor t  si la n a t u re  ne m ’a pas 
d o n n é  les at t rai ts  p o u r  te capt iver ,  ma is  ce que  je mér i t e  de la 
par t  de Jo sé ph in e ,  ce sont  des égards ,  de l’es t ime,  car  je t’a ime 
à la fu reu r  et u n iq u e m en t .  »

C e p e n d a n t  E u g én i e  vit, et à la f lamme de ses yeux no ir s  
v i en nen t  se b rû le r  be a u co up  de pap i l lons .  Le j eune général  
D u p h o t ,  la ve r t u  même ,  est un s o u p i r a n t  sé rieux ; ma is  l 'ex- 
f iancée du  C h a t  bot té  l’es t ime se u le m en t .  Jo se ph  Bonapar t e ,  
a m b a s s a d e u r  à R om e,  fait de D u p h o t  u n  a t taché  d ’am ba ss a d e .  
U n e  ém eu te  éclate,  et D u ph o t  est massac ré su r  les m a rc h es  
du  palais.  E u g é n i e  fuit  R o m e  et se d i r ige  vers Pa r i s ,  où  elle se 
rixe dès  1797. E l l e  a 16 ans .  E l l e  a imera i t  M a r m o n t ,  ma is  il ne 
fait pas de dem an d e .  El le  refuse J u n o t ,  pu is  un  r iche b a n q u i e r  
suédois .  P e n d a n t  la c a m pa gn e  d ’Ég yp te ,  son beau- frère Jo se ph  
lui  p r ésen te  Berna do t t e  ; celui-ci  fait sa cour ,  est agréé.  E ug én ie  
d i r a  plus  ta rd  : « J ’ai consen t i  à l’ép ous e r  l o r s q u ’on m ’a dit  
q u ’il était  h o m m e  à t en i r  tête à N a p o l é o n . »

Aprè s  le mar iage ,  Be rna do t t e  et sa f em m e s’é tab l i r en t  à Pa r i s ,  
m a i s o n  Cisalpine ,  près  la ba rr i ère  M o n c e a u x .  U n  fils n aqu i t  en 
1799. N a p o lé o n  en fut le par ra in  et l’appe la  Osca r .  M m e  N a p o 

léon Bo na p ar t e  —• la Vieil le — c o m m e  l ’appela i t  Eu gé n ie ,  
i ncapab le  m a in te n an t  d ’a c co m p l i r  le m ê m e  exploi t ,  étai t  va incu e  
pa r  sa j eune rivale.

C e p e n d a n t  le mar iage  n ’i n te r r o m p t  pas lon g t e m p s  la ca rr iè re  
de B e rn a do t t e .  Le 5 j anvier  1799,11 est généra l  en chef  de 
l ’a r mé e  d ’obse rva t ion  ; pu is  du  28 m a rs  au 14 avr i l  1799 il c o m 
m a n d e  l’aile gauch e  de l’a rmé e  d u  D a n u b e  sous  J o u r d a n ;  le 
i 5 m e ss i do r  an V I I ,  il dev ien t  min i s t r e  de la guer re .  Il devai t  
r es ter  min i s t r e  d u  2 jui l let  au 14 se p t em br e  1799.

La s i tuat ion  est a l a rm an te  : l’expéd i t ion  d ’É g y p te  avec son  
usu re  d ’h o m m e s  et de matér ie l  ; l ’a rmé e  d ’I tal ie sans solde,  sans 
m un i t io n s ,  sans  v iv res ;  les Alpes occupées  pa r  l ’e n n e m i ;  la 
Sui sse  j u s q u ’à Z u r i ch  sous  la d o m i n a t i o n  a u t r i c h ie n n e ;  le Bas-  
R h i n  à découver t ,  la Be lgique à d e m i - p e r d u e ;  à l ’in t é r i eu r
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révol t es  de l’O ues t ,  t r oub les  à L yon ,  A m ie ns ,  Bo rdeaux .  La  
R é p u b l i q u e  est en d a n g e r !  Berna do t t e  est min i s t r e  pe n d a n t  
deux  mois  d e m i ;  il r éo rgan i se  la garde  nat ionale ,  crée des 
bata i l lons  de vété rans  p o u r  co n t en i r  les m éc on te n t s  de l’inté^ 
r ieur ,  fait une  r em o n t e  de 4 0 . 000  chevaux ,  une  levée de
100 .000 h o m m e s ,  q u ’il équ i pe ,  a r m e  et di r ige su r  les f ront i ères .  
C ’est la p r ép a ra t io n  de la victoire de E r u n e  en H o l l a n d e ,  de 
Mass éna  à Z ur ich .

II y  ava i t  p e u t - ê t r e  en ce t e m p s - l à  a u t r e  c h o s e  à fa i re  p o u r  u n  
g é n é r a l  a m b i t i e u x .  B e r n a d o t t e  c o n s i d é r é  c o m m e  u n  m i n i s t r e  
p a t r i o t e ,  c ’e s t - à - d i r e  c o m m e  u n  r é p u b l i c a i n ,  est  g ê n a n t .  F o u c h é  
et  d e u x  d i r e c t e u r s ,  B a r r a s  et S ieyès ,  le d é m i s s i o n n e n t  ; il 
d e m a n d e  son  t r a i t e m e n t  de  r é f o r m e .  G r a n d e  r u m e u r  c h e z  les 
pa t r i o t e s .  O n  p r é p a r e  de s  c o u p s  d ’É t a t ,  d i s en t - i l s .  —  25 j o u r s  
a p r è s  B o n a p a r t e  d é b a r q u e  à F r é j u s ,  u n  m o i s  p l u s  t a r d  il n  y a 
p lu s  de  D i r e c t o i r e .

Le P r e m i e r  C o n s u l  p o u r ta n t  n o m m e  Bernado t t e  conse i l l er  
d ’É ta t ,  puis l’envo ie  da n s  l’O ue s t  c o m m a n d e r  une a r mé e  de
4 0 . 0 0 0  h o m m e s ,  cha rgée  de pacif ier  le pays  et de r epo uss e r  les 
t entat ives  des Anglai s .  Son quar t i e r  général  est à Pont ivy ,  pui s  
à R en nes .  11 conserve ce c o m m a n d e m e n t  du 18 avri l  au 23 sep
t e m b r e  1802.

C es  f a ve u r s  o n t  p o u r  p r e m i e r  r é s u l t a t  de  d i s l o q u e r  le m é n a g e  
B e r n a d o t t e .  J e u n e  é p o u s e ,  E u g é n i e  p l e u r a i t  q u a n d  son  J e a n  
é ta i t  a b s e n t  p l u s  de  d e u x  h e u r e s  : il es t  v r a i  q u  ils é t a i e n t  à P a t i s  
t o u s  les  de ux .  P l u s  t a r d ,  e l le  ne  v e u t  pa s  su i v r e  son  m a r i  d a n s  
ses  p é r é g r i n a t i o n s .  E l l e  a u n  ca v a l i e r  s e r v a n t ,  le C o r s e  C h i a p p e ,  
e x - C o n v e n t i o n n e l ,  c ’est  u n  f a m i l i e r  a s s i d u  c o m m e  le P o l i g n a c  
de  la  d u c h e s s e  d u  M a i n e .  D e  P o n t i v y ,  B e r n a d o t t e  éc r i t  à sa 
f e m m e  : « C h i a p p e  va te vo i r  de t r o p  b o n n e  h e u r e  ; so n  am i t i é  
p o u r  to i ,  ses m œ u r s  et  sa  r é s e rv e  m e  t r a n q u i l l i s e n t .  »

D ’ai l leurs ,  ces faveurs  de deux ième  o rd re  n ’o n t  pas d o m e s 
t iqué  Be rnado t t e .  Les  géné raux  ne m a n q u a ie n t  pas,  qui  j a lou
saient  l eur  col l ègue de la veille,  t rop  am bi t i eux  et t rop heu reux .  
Le 18 B r u m a i r e  a po u r  r ép l ique  la c o n s p i ra t io n  de Bretagne .  
A l’a r m é e  de l’O u es t  on t  été ajoutés  40 .0 00  h o m m e s  qui  do ivent  
al ler  co m ba t t r e  à S t - D o m i n g u e  le Bo na par t e  no ir ,  Toussa in t -  
L o u v e r tu r e .  Ces de rn iè res  t r oupes ,  t i rées en g r an d e  par t ie  de 
l ’a r m é e  du  R h i n ,  et qui  n ’a i m en t  pas B o na par t e ,  r evoient  avec 
pla is i r  l’ex - l i eu tenan t  de Mo rea u .  Bernad o t t e  passe de n o m 
br euses  revues,  grâcie les pun i s ,  fait force p r om ess es  d avance 
m ent ,  cajole,  c o m pl im e n te ,  vide sa bo ur se ,  p l a in t  les m a l h e u 
reux qu i  vont  a l ler  m o u r i r  à S t -D o m in g u e .  Il a un e  a rmé e  bien 
en m a in .  Mais  tou jou rs  p r u d e n t ,  il do n ne . . .  ve r ba lem en t  la d i r ec 
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t ion d u  m o u v e m e n t  au général  de b r igade  S im o n ,  son che f  
d ’é ta t -ma jo r .  Bientôt  tout  est prêt .  U n e  p r oc la m at io n  est i m p r i 
mée à R en nes  ; elle s’ad resse  au peup le  f rançais  et à l 'Armée ,  et 
po r t e  deux s igna tu res  : Mo rea u ,  Berna do t t e .  — Bernado t t e  dit  
alors  au  général  S i mo n  : « Je pars.  Vous  co m pr e ne z ,  je dois  êt re 
à Par is  au m o m e n t  où  la déchéa nce  des Co ns u l s  sera p roc lamée  
pa r  l’a rmé e  de Bretagne ,  p o u r  me con cer t e r  avec le général  
Mo r ea u  et p ren dr e  les r ênes  du  g ou v e r n e m e n t .  » Il se fait suivre 
d ’un  de ses aides de ca mp ,  A d o lp h e  M a rb o t ,  et lui consei l le,  
son sé jour  à Pa r i s  devant  êt re long ,  de faire ven i r  son cheval  et 
son cabr iolet .  Joseph ,  le d o me s t i que ,  r empl i t  d ’effets les coffres 
de la voi ture .  E n  son absence,  les coffres sont  vidés et des p r o 
c la m a t io n s  r em pl ace n t  les effets.

La pol ice d u  P r e m i e r  C on su l  est bien faite.  Le co m p lo t  est 
d é c o u v e r t ;  J o s e p h ,  tout  su rp r i s ,  est  em p oi g né  à son arr ivée à 
Versai l les  et les affiches sont  r emises  à Bo napar t e ,  qui ,  fur ieux,  
fait m a n d e r  les deux s igna ta ire s.  M or ea u  déc la re  q u ’il est  i n n o 
cen t  et ne peu t  êt re r e n d u  responsab le  de la con du i t e  de r égi
me n t s  q u ’il ne c o m m a n d e  pas ; Bernado t t e  ind igné  nie tou t .  
Il ne sait  r i en ;  le général  S im o n  et les aut re s  officiers c o n s p i 
ra t e u r s  son t  des misé rab les  ; il f aut  les p u n i r  sévèrement .

Bo na par t e  n ’est pas d u pe  ; ma is  il n ’a pas de p reuves  écri tes .  Il 
y a enc ore  au t r e  chose.  U n  « ange gard ien  » protège Berna do t t e ,  
sa f emme Désirée C lary ,  l’ex-f iancée de Bonapar t e .  E u g é n i e  
avai t  a imé Na p o l é on  ; son  mar iage  avec Berna do t t e ,  seul  capable  
de t en ir  tête à celui  qui  l’a a b a n d o n n é e ,  le choix  de son ex-fiancé 
c o m m e  pa r r a in  de son fils, enfin la con se rva t ion  des b r ou i l l o ns  
de ses let t res son t  au ta n t  de p reuves .  Bo na par t e  con se rva i t  aussi  
p o u r  la p é tu lan t e  Marse i l l ai se  une très vive affect ion.  P e n d a n t  
son sé jour  à Pa r is  avec J u n o t ,  il avai t  co m p o sé  une  nouvel l e 
« E l i s s on  et E u g é n i e  », d on t  le m a nu sc r i t  fut r e t rouvé  au c hâ 
teau  de K o r n i k  en P o sn an ie .  E l i s so n ,  c ’est le C o r s e ;  Eu gé n ie ,  
c ’est la fu tu re  r eine de Su ède .  Bre f  B o n a p a r t e  n ’ose me t t r e  en 
accus a t ion  les deux  généraux .

Le P re m ie r  C on s u l  essaie m ê m e  d ’ou b l i e r  ses r anc une s .  Le 
3o mai i 8o 3, Be rna do t t e  se voit  offrir une  am bas sa de  aux E ta t s -  
Un i s ,  il refuse.  Le 14 ma i 1804, il est c o m m a n d a n t  en che f  de 
l ’a r m é e  de H a n o v r e .  Le 19 ma i i 8o-5, il est p r o m u  Marécha l  
d ’E m p i r e .  A Aus te r l i tz ,  il c o m m a n d e  le i er C o r p s  de la G ra n de  
A r m é e  et défonce le cen t re  russe.  E n  juin 1806, il est  p r ince  de 
P o n te - C o r v o .

Ce n ’est pas à d ir e que  Be rna do t t e  soi t  do m pt é .  P e n d a n t  que 
Nap o lé o n  re m p o r te  la victoire d ’Iéna ,  à q ue l qu es  l ieues de là, à 
Auers taedt .  D a v o u t  avec 26.000  h o m m e s  lu t t e con t re  70 .000
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P ru ss i en s .  Il d e m a n d e  assis tance à Bernadot t e .  Ce lui -ci  émet  
la p ré te n t i on  de passer  à t r avers  les l ignes de D a v o u t  et d ’a b o r 
de r  le p re m ie r  l’en n e m i ,  sous  le prétexte que son  C o r p s  figure 
le p r e m i e r  su r  les états de l’a rmée .  P eu  après ,  l ’E m p e r e u r  
o r d o n n e  à Be rna do t t e  de po u rs u iv re  les restes de l ’a r m é e  p r u s 
s i enne.  L ’e nn e m i  est fat igué,  ses t r oup es  sont  f ra îches .  B o n n e  
affaire!  Il fait 7 .000 p r i sonn ie r s ,  p r en d  36 pièces  de ca no n ,  
mè n e  B l u ch e r  j u s q u ’à Lubeck ,  s’e m p a r e  de la ville,  fait cap i
tu le r  les P ru ss i e n s  à Ra tka u  et envoie  64 d r ap e au x  à Nap o lé on .  
Dav o u t  ne lui  vient  pas à la chevi l le !

Blessé à la tête un  peu plus  tard,  il se r et i re avan t  le trai té de 
T i l s i t t .  A la paix,  le 14 juil let  1807, N a p o lé o n  le n o m m e  g o u 
ve r n e u r  des Villes han séa t iques ,  pui s  c o m m a n d a n t  des t r oup es  
de ces villes.  Il reçoi t  l ’o r d r e  de m a r c h e r  à t r ave rs  le D a n e m a r k  
p o u r  r édu i r e  à la r a i son Gus ta ve  IV de Suède ,  qu i ,  seul ,  veut  
c o n t in u e r  la guer re .  Il o cc upe  la P o m é r a n i e ,  ma i s  m é n ag e  les 
po pu l a t ion s .  Gus tave IV est déposé  et r empl acé  p a r  un p r ince  
pacif ique,  son  oncle C h a r l e s  X I I I .  Deva n t  ce fait no uv ea u ,  
Be rn a d o t t e  a r rê t e  im m é d i a t e m e n t  la c a m p a gn e  con t re  la Suède.  
Sa popu la r i t é  est g r and e ,  ma is  l ’E m p e r e u r  est méco n te n t ,  car  
il avai t  d ’au t res  p ro je t s .

A W a g r a m  n o u s  r e t ro u v on s  Be rna do t t e  à la tête des Saxons.  
Il fait une  a t t aqu e  si mol l e  q u ’elle ne r éussi t  pas ; les A u t r i 
ch iens  r e p r e n n e n t  une  posi t ion  im po r ta n te ,  le vi l lage de 
D e u t s c h - W a g r a m .  Après son échec ,  il se p e rm et  de c r i t ique r  les 
au t re s  m a ré ch a u x  et m ê m e  l’E m p e r e u r .  Le l e n d em a in ,  6 jui l let ,  
les Saxon s  r epoussés  à n o uv ea u  et cha rgés  par  la cavaler ie  
e nn e m ie  se jet tent  en dés ord re  su r  le co rps  de M a ss én a .  B e rn a 
dot te  s’é l ance au ga lop et veut  dev ancer  les fuyards  p o u r  les 
r e f o r m e r ;  il se t ro u v e  face à face avec N a p o lé o n  qui  lui di t  : 
« E lo ign ez - vou s  su r  le ch a m p ,  je n ’ai que  faire d ’un  b r o u i l lo n  
tel que  vous .  »

Le 29 jui l let  1809, l’E m p e r e u r  écr i t  au Min i s t r e  de la G ue r re  : 
« Be rna do t t e  est un  h o m m e  usé,  qui  veut  de l ’argen t ,  des plaisi rs ,  
des g r an de u rs ,  ma is  ne veut  pas les ac he te r  pa r  les dan gers ,  les 
f at igues de la guer re .  »

Le p r ince  de P o n t e - C o r v o  rent re  à Pa r i s .  Les  t r oup es  
ang lai ses  d é b a r q u e n t  en H o l l a n d e  ; le consei l  de go u v er ne m en t  
ch e rc he  u n  che f  d i s po n ib le  ; Be rna do t t e  est envoyé à A n v er s .  
Il est  h e u r e u x ,  ca r  il va p o uv o i r  faire un  d i s cours  à ses t r oup es  
et é t o n n e r  un  peu les civils.  Cet te  p ro c l a m at io n ,  c o m m e  les 
p récéden tes ,  n ’a pas le don  de pla i re  au Pet i t  Ca po ra l .  Le 
p r in ce  sé rén i s s ime  est pr ié  de se r e t i r e r  dans  sa p r inc i pau té ,  à 
P o n t e - C o r v o .  Il offre encore  u n e  fois sa dé m is s i on .  Le t e mp s
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passe . . .  Be rna do t t e  se r end  à Vienne ,  voit  l’E m p e r e u r  qui  lui 
p ro po se  le g o u v er ne m en t  gén éra l  de Ro m e,  sor te de vice- royauté 
des  E ta t s  ro mains .

Après  l eur  r en t rée  à Pa r i s ,  N a po lé o n  lui  dit  : « Je ne sais à 
quo i  cela t ient ,  ma is  je vois bien que nous  ne n o u s  en t en do n s  
pas.  C e p e n d a n t  m a  po l i t ique exige que  vous  al l iez t en i r  ma 
c o u r  à R o m e ;  no us  a u r o n s  des r e l a t ions  d irec tes  en semb le  et 
peu t -ê t r e  cha ngerez -vous  d ’idées. . .  » Berna do t t e  a jo u rn a  son 
dépar t .

E t  c’est a lor s  que  Bernado t t e  r en c o n t r a  la chan ce  vers laquel l e 
il l ouvoya i t  depu i s  lon g temps .  Le 28 ma i  1810, le p r ince  hé r i 
t ier  de Suède ,  neveu du  roi ,  passe en r evue  des h u ss a rd s  dans  
u n e  l ande e n S c a n i e ;  f rappé d ’apoplexie  il t o m b e  de cheval  et 
expi re  aussi tô t .  Q u i  le r e m p l a c e r a ?  Ch ar l e s  X I I I  p r op ose  à 
N a p o lé o n  le d uc  d ’A u g u s te n b o u r g ,  frère aîné du  p r ince  décédé 
et beau-f rè re  du  roi  de D a n e m a r k .  L ’E m p e r e u r  affecte de se 
dés in té resse r  de l’él ect ion d u  p r ince  hér i t i er  et r é p o n d  évasive
m en t .  U n  aut re  cand id a t  se fait con na î t r e  : le roi  de D a n e m a r k .  
Ch ar l e s  X I I I ,  qu i  ne peu t  sais i r  la pensée de son redou tab le  
p r o tec teu r ,  est t rès em b a r ra ss é .  E nf in  le 21 juil let  1810 il se 
r e n d  à 162 km de S t o c k h o lm ,  à O r e b r o ,  o ù  la Diète se r éu n i t .  
U n  comi té  él ectoral  vote d ’ab o r d  : il accord e  11 voix au  duc  
d ’A u g u s t e n b o u r g  et 1 voix à un  tou t  pet i t  p r ince  d ’Ital ie,  mais  
de nat ional i té  f rançaise et qu i  por t e  bâ ton de Ma récha l  d ’e m 
pire et g rand-Aig le  de la Lég ion  d ’h o n n e u r .  L ’ex- four r i e r  Be r 
g am ot e  a 1 voix su r  12. C o m m e n t  est-il devenu  cand ida t?

Le  roi  de Suède ,  ap rès  la m o r t  d u  p r ince  hér i t ier ,  avai t  envoyé 
u ne  miss ion à N a p o l é o n  p o u r  l’i n f o rm e r  of ficiel lement  du  deui l  
qu i  venai t  de le f rapper  : le l i e u tenan t  A u k a r s w a r d  et le jeune 
ba ron  M o r n e r  son t  m e m b r e s  de cette miss ion .  Le ba r on  Mo rn er ,  
p r i so n n ie r  à L ub ec k ,  a eu c o m m e  pr i son le logis  m ê m e de 
Be rn a d o t t e . . .  Un  bienfai t  n ’est j amai s  pe r d u  : le p r ince  de 
P o n te - C o r v o ,  ins t ru i t ,  cour to i s ,  éd uq u é ,  t rès  décora t i f  et allié 
à la f amil le im pér ia l e ,  est le p r ince  roysü q u ’il faut  à la Suède  : 
tel le est  l’o p in io n  de l’ex-officier suédoi s  p r i sonn ie r .  U n  par t i  
se fo rm e  à Pa r i s  : S igneu l ,  c on s u l  de Suède,  le ba r o n  W i t t e r -  
s taedt ,  le ba r o n  de W r è d e  sont  de la co m b in a i so n .  Berna do t t e  
p ressen t i  d o n n e  son  as sen t i me n t ,  ma i s  il lui  fau.t l ’au to ri sa t ion  
de l’e m p e r e u r .  N a p o lé o n ,  se c rè tement  in f o rm é  de ce qu i  se 
t r am e ,  di t  : « Il n ’ose ra i t !  » Le  ma récha l ,  en a p p r e n a n t  cette 
r éponse ,  sor t  de son indéc is ion  p ru den te ,  fait u n e  visi te à son 
che f  à S t -C loud .  N a p o lé o n  sour i t ,  d o n n e  l ’au to r i sa t io n  d e m a n 
dée ; il e s com pt e  u n  échec et se ré joui t  à l’avance.  P o u r  r éuss i r ,  
B e rn a do t t e  do i t  aussi  con va inc re  C h a r l e s  X I I I  o u  le t r om pe r .
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O r ,  le roi  de Suède  a r envoyé  le ba r on  de M o r n e r  à son  corps  
et, p o u r  êt re en t e n d u  de tous ,  il s’est écrié : « U n  caporal  f r an 
çais  m o n  hér i t i er  ! fi do n c  ! »

La ruse  seule p o u r ra  a s sure r  le succès de la ca nd ida tu r e .  De 
W r è d e  co n t in u e  la ca m p a g n e  ; il est aidé pa r  le généra l  Sure-  
m a in ,  r é s idan t  en Suède  depu i s  i 5 ans ,  et par  un  cer tain  F o u r -  
nier ,  c o m m e r ç a n t  f rançais  peu sc rupu leux ,  établi  à G o th en -  
b ou r g .  Le 12 aoû t ,  F o u r n i e r ,  qui  a vu  Berna do t t e  à Par i s ,  
se p résen te  à O reb ro ,  m u n i  d ’un faux passepor t  d i p lo m a t i q u e ;  
il possède aussi  un  por t r a i t  du  j eune  O sca r  Be rnado t t e ,  âgé 
de 10 ans ,  et un e  let tre pa r t i cu l i è rem en t  in t éressan te  du  m a ré 
chal  à son ami de W r è d e .  F o u r n i e r  aff irme à tou t  venan t  que 
le despo te  r edo u té  est pa r t i san de la dés igna t ion ,  c o m m e  pr ince 
hér i t i er ,  du  pr ince de P o n te - C o r v o .  La can d i t a tu re  d u  Béar 
nai s gagne  du  t e r r a i n ;  la nob lesse ,  d ’espr i t  mi l i ta i re ,  s’y 
r al l ie ;  le roi ,  con va inc u  que  F o u r n i e r  est u n  émissa i re  de N a 
poléon ,  pub l i e  un man ifes te  d i th y r a m b iq u e ,  où  il glorifie celui  
q u ’il appe la i t  si d éd a ig n e u se m e n t  u n  ca pora l  f rançais.

Le  18 août ,  d eu x i èm e  r é u n io n  d u  comi té  él ectoral ,  B e r n a 
do t t e  obt ien t  10 voix su r  1 2.  Le 21 août  1810, il est  élu P r in ce  
royal  de Suède  pa r  la Diète à l’unan i mi t é .

Le  6 se p tem bre ,  N a p o lé o n  écr i t  au roi de S u àd e  : « Votre 
Majesté me  fait co n n a î t r e  que  la Diète a n o m m é  le pr ince 
de P o n te - C o r v o  P r i nc e  royal  de Suède ,  et elle me  d em an d e  
que  je lui  pe r me t t e  d ’accepter .

« J ’é t a i s  p e u  p r é p a r é  à  ce t t e  n o u v e l l e ,  p u i s q u e  V o t r e  
Majes té m ’avai t  fait con n a î t r e  q u ’elle vou la i t  p r op o se r  et faire 
él i re u n  frère du  de rn ie r  p r ince  r oya l .  J ’ai c e p en da n t  apprécié 
les se n t im en t s  qui  on t  por t é la na t ion  suédoi se  à d o n n e r  cette 
p reuv e  d ’es t ime  à m o n  peup le  et  à m o n  a rmée.  J ’auto r i se  le 
p r in ce  de P o n t e - C o r v o  à accepter  le t rôn e  o ù  l ’appel le  le vœu  de 
V ot re  Majesté et des Suédoi s .  »

D a n s  une  c i r cula i r e  d ip lo m at iq u e  du  11 sep tem bre ,  on  peu t  
l ire : « L ’E m p e r e u r  n ’a pas  vo u l u  se mê le r  d ’un  choix  qu i  in 
téresse f a i b lement  sa po l i t ique .  » E n  de ux  l ignes u n  m e n so n g e  
et u n e  e r r eu r  : Na po lé o n  s’in téressa i t  à l’él ect ion du  p r ince  hé r i 
t ier  de Su ède ,  dans  laquel l e  il dés i r ai t  j oue r  le rôle  d ’a rb î t r e  ; 
cette é l ec t ion  de p lus  in t é ressa i t  f o r t e me n t  sa pol i t ique,  il s ’en 
ap e rcevra  b ien tô t .

Le  p r ince royal  de Suède  essaie u n  ins t an t  de conci l i e r  sa 
nouvel l e  pat r i e  avec l ’an c i en ne  et de t ra i ter  l’E m p e r e u r  en 
c a m a r a d e .  A Mare t ,  duc  de Bassano ,  Mini s t r e  des  Affaires ex
t é r i eu res ,  il écr i t  ; « A cette sa t isfact ion que  j’ép ro uv e  se joint  
enc ore  l ’e spé rance  que  pa r  vot re  en t rem ise  la F r a n c e  co n t i 



— 8 0  —

nu e r a  à po r t e r  à la Suède  cet anc ien  in té rê t  qui  lui fut  si ut i le 
dau s  tous  les t e mp s  et qui  a con t r i bué  à a t t ache r  d ’une  m a n iè r e  
si pa r t i cu l i è re  le peup le  suédo i s  à la na t ion f rançaise.  » P a r  ses 
soins ,  l’o rd re  des S é r a p h in s  de Suè de  est déposé b ien tô t  dans  le 
berceau du  Roi  de Ro m e.

Mais  les Suédo is  dés i re ra ien t  la Norvè ge  et N a p o lé on  ne 
veu t  pas c o m p r e n d r e .  Les  S uédo i s  vo ud ra i en t  aussi  c o n t i nu e r  
une  co n t re b a n d e  f ruc tueuse  avec l’Angleter re .  P r inc e  élu ou  
vassal ,  il faut  obéi r  aux p resc r ip t ions  du Blo cus  con t inen ta l .  La 
Suède  en oc tobre  1810 d e m a n d e  et ob t i en t  un  délai  de 8 mois ;  
un  mois  après ,  le i 3 n o v e m b re ,  N a p o lé o n  accorde 5 jour s .  
Be rna do t t e  est à S to c k h o lm  depu i s  le 2 no v em b re .  Dès le 
17 n o v e m b re ,  son  père adopt i f ,  pa r  o rd re ,  par  c ra inte  de r ep r é 
sail les,  déc la re  la gue r r e  à l’Angle ter re .  Cel le-c i  c o m p r e n d  la 
s i tua t ion  et n ’abuse  pas de sa force : la Suède  est une b o n n e  
c l iente et la c o n t re b a n d e  est inévi table.  Berna do t t e  adresse  
des p rop os i t io ns  r a i son na b le s  à N ap o l é on ,  ma is  el les sont  
r epoussées  avec h au t eu r .

Les  r e l a t ions  c o m m e n c e n t  b ien tôt  à se t e n d re .  Le p r ince  
h é r i t i e r  est  n o m m é  Rég en t  le 17 m a rs  1811. Il di t  a lo rs  à l’a m 
b as sad eu r  de F ra n c e  : « J e  serai  F ra nça i s  t ant  q u e  l’E m p e r e u r  
ne m ’au ra  pas forcé de c ro i re  q u ’il m ’a oubl ié  et q u ’il m ’a b a n 
d o n n e .  » N a p o lé o n  ne r é p o n d  m ê m e plus  aux let t res  de Ber 
nado t t e .

Il reste p o u r t a n t  ent re  eux  la pu i s san ce  d ’u n  l ien f émin in .  
E u g é n i e  n ’e n te n d  r ien et ne veut  r i en  en te n d re  à la po l i t ique ;  
el le n ’ap p ro u ve  ni  ne dé s ap pr ou v e  le P r i nc e  de Suède .  Ce q u ’elle 
veut ,  c’est r es ter  à Pa r i s ,  q u ’elle a ime  p lus  que son mari ,  plus  
que  son fils, p lus  que tou t .  E l le  reçoi t  à son hôtel  de la rue 
d ’A njo u ,  à Auteui l ,  à La G range ,  des v i r tuoses  <te salon ,  de 
jeunes  éc r ivains ,  des a m a te u rs  de beaux-ar ts .  Des r ep rés en tan t s  
du  vieil  espr i t  f rança is ,  T a l l e y r a n d  et F o u c h é ,  lui font  de fré
q uen te s  visi tes.  C h ia p p e  vient  aussi ,  à tel po in t  que le P r in ce  
de Suè de  o b t i e nd r a  la sous - p r é fe c t u re  d ’Alba en P ié m o n t ,  po u r  
C h i a p p e  qui  n ’a r ien de m a n d é .  A u n  q u e s t i o n n e u r  indi scret ,  
T a l l e y r a n d  r é p o n d r a  : « L ’inte l l igence est parfai te ent re  l’E m p e 
r e u r  et le p r ince  de Suède ,  lo r sq u ’il s’agi t  de n o m m e r  des sous-  
préfets .  »

E u g é n i e  reste à Par i s .  E n  1811,  elle sé jou rne  q ue l qu es  mois  
près  de son  mari .  U n  g r an d  d îne r  est do n n é  en son  h o n n e u r  
par  le roi  Ch ar l e s  X I I I  ; el le bo ud e ,  ne par le  à pe r s o nn e ,  pr ie  
q u ’on  fasse ta i r e la m u s i q u e  royale  qu i  l’agace.  P u i s  vite elle 
r ev ien t  à Par is .

B e r n a d o t t e  l’a p p e l a i t  en  b a d i n a n t  sa pe t i te  e s p i o n n e  : el le le



— 81 —

rense igna i t  su r  l’h u m e u r  et les in t en t ions  de l’E m p e r e u r ,  r e n 
se i gne m ent s  o b t e nu s  par  ses con ve rsa t ions  avec sa sœ u r  Ju l i e  
Bona par t e .  11 est à peu p rès  ce r t ain aussi  q u ’elle devai t  qu e l q u e
fois i n c o n s c i e n m e n t  faire con na t î r e  à l’E m p e r e u r  ce qu  il dés i 
r ai t  savoir .  N a p o lé on  vei l lera su r  son  ex-fiancée et to lé rera  sa 
p résence  à P a r i s  en i S 1 3 et en 1814. Il lui  offr ira des vases  de 
Sèvres ,  des tapisseries  des G obe l ins  et une  des t rois  pelisses 
m erv e i l l e use s  en zibel ine,  qui  ava ient  été des cadea ux  du  tzar  
Ale xa ndr e .

E n  1812, N a p o l é o n  et A lexandr e  de Russ ie  dés i r en t  la gue r re ,  
]’un  p o u r  con so l ide r  sa pu i s sance  l’aut re  p o u r  se sous t ra i re  aux  
ex igences  in su pp o r ta b le s  et ru ineuses  q u ’impo sa i t  le B l oc u sc on -  
t inental .  P o u r  vaincre,  N a po lé o n  avai t  besoin du  se cours  de deux 
pu i s sances  placées aux  deux ailes de sa g r and e  a rm é e  ; La Suède  
et la T u r q u i e .  Le 27 j anvier  1812, un e  a rm é e  f rançaise,  c o m 
m a nd ée  par  D avou t ,  envah i t  la P o m é r a n i e  suédoi se  sans déc la ra 
t ion de guer r e ,  et  le généra l  F r i ant  p r e n d  possess ion de ces pays  
au n o m  de la F ra nce .  Le 24 mars ,  le tzar  Alexandre ,  qui  p r o 
met aux  S uéd o i s  ce q u ’ils dés i r en t  le p lus ,  la No rvège ,  s igne 
avec eux le t rai té de S t - P é t e r s b o u r g . La  T u r q u i e ,  i nqu iè te  du 
so r t  qui  lui  est réservé par  Nap o lé on ,  s igne avec la Russ ie  la 
pa ix  de Bucares t .

E n  1813, Bernad o t t e  croit  p r u d e n t  de s ’en ga ger  dans  la coa
l i t ion con t re  Nap o l éo n .  Il est cha rgé  de l’o r g an i sa t io n  des h a u 
t e u r s  de Berl in ,  où  N a p o l é on  veut  faire en t re r  ses t r o u pe s .  La 
for teresse de S p a n d a u  r en f e r m e  tou t  un  ma tér i el  offert p a r  les
A ngla i s ,  des a rmes ,  des m u n i t io ns ,  des effets, des ustens i le s  de 
ménage ,  des out i l s ,  des d raps  m or tua i re s ,  600 vases de nui t .  Le 
P r i n c e  de Suède ret i re les out i l s ,  les d i s t r ibue  aux h o m m e s  va
l ides  de la p op u la t i o n  be r l ino i se .  D ’i m m e n se s  ch an t i e r s  s ' o r g a 
nisent ,  où  civils et mi l i ta ire s  r ival i sen t  d ’a rde ur .

Bern ad o t t e  d o n n e  à ses n o u ve a u x  amis  ces c o n s e i l s :  « Tra
vai l le r  les espr i t s ,  mul t ip l i e r  les e s ca rm o u c h es  et les su rp r i ses ,  
évi ter  les batai l les  r angées ,  r ecu le r  d eva n t  l ’E m p e r e u r ,  a t t aquer  
ses l i e u te n an t s .  A la p r em iè re  faute s t r a t ég ique ,  r a s s e m b le m e n t  
des  forces épa rses  et a t t aqu e  en masse.  S u r to u t  pas  de d é c o u 
r a g e m e n t  : la p r emiè re  batai l le  sera  pe rdue ,  la deux ièm e  a u s s i , 
la t ro is i ème  sera une  dem i -v ic to i re ,  la q u a t r i è m e  u n  t i i o m p h e ,  
l’éc r as e m en t  d u  ty r an  de l’E u r o p e .  » C e p e n d a n t  il opè re  avec 
p ru den ce ,  t e m p o r i s an t ,  m é na ge an t  son  ma tér i el  et ses t roupes .  
Il r edou te  d ’êt re en p rése nce  de N a p o lé o n  et rêve déjà q ue  son 
ami  le t sar  lui  fera ob te n i r  la success ion  d u  Corse .  C est u n  allié 
in qu ié tan t .

Les Français approchent de Berlin. Pour défendre la ville, il



d ispose de 100.000 h.  Le 22 août ,  il écr i t  à B iu ch e r  . « N o s  
av an t - po s te s  o n t  été a t t aqués  pa r  le d uc  de Regg io  ; je m a rc h e  
p o u r  lui  l ivrer  batai l le.  » Il m a rc h e  su r  place,  sans  avancer ,  
c o m m e  les so lda ts  de Fa us t .  Il finit m ê m e  pa r  p r o p os e r  d a b a n 
d o n n e r  Ber l in et de se r e t i re r  su r  la r ive d ro i te  de la Sp rée .  
B u l o w  lui  r ép o nd  : « Je ne  vous  suivrai  po in t  su r  i a S p r é e  sans  
q u ’une batai l le soit  l ivrée p o u r  sauver  Berl in  ; mes os b la n c h i 
ron t  de ce côté et no n  su r  l’aut re  rive.  » B u l o w  a t taque ,  B ern a -  
do t t e  r ega rde .  Qu e l  est le v a i n q u e u r  de Gros sbe e re n ,  qui  sauve 
la  capi ta le  de la P r u s s e ?  B u l o w  ? Mais  no n ,  c ’est le c h a p a r d e u r  
de gloire.

P u i s  N a p o lé o n  est v ic tor ieux  à Dresde  et Berl in est de no u ve a u  
m e n a c é .  N o u v e l l e  batai l le de Bu lo w.  Le P r i n c e  de Suèd e  est  à 
E c k m a n s d o r f ,  dép lo y an t  les co rps  sué do i s  et russes  c o m m e  à 
une  parade ,  et à une  l ieue de la lu t t e .  L o r s q u e  B u l o w  co nn a î t  
cette m a n œ u v r e ,  il lui  dépê che  un  officier,  p o u r  p rés en te r  cette 
r e m a r q u e  ; « La  batai l le n ’est pas  finie ! La  s i tua t ion exige une  
avance im m éd ia te .  » Sans  s ’ém o u v o i r ,  Be rnado t t e ,  d u n  geste 
fier, m o n t r e  ses t r ou pes  en batai l le : « Voilà ,  dit-il ,  60 batai l lons,
10.000 chevaux ,  1 0 0  canons .  Je  vous a m èn e  des masses  d on t  la 
vue seule suffit à déc ide r  la victoire.  Q u e  Bu lo w  d é m a s q u é  le 
f ront  : avant  dix min u t es ,  l’e nn e m i  d o n n e r a  le s igna l  de la 
r etrai te.  » B u l ow ,  vous  le pensez bien,  r es ta en p remi è re  l igne 
et r ep o us sa  les a t t aques  des l i e u tenan t s  de N a p o lé o n .  D en ne -  
wi tz  : une  vic toi re de plus  p o u r  le Bé arna i s  !

Be rn a d o t t e  c o m m a n d e  a lor s  l’Arm ée  d u  N o r d  des alliés.  Il 
f r anch i t  l 'E lbe  le 4  o c t ob re  ; le 7, il fait sa jonc t ion  avec l’a rmé e  
de Silésie.  Le  i 5 octobre ,  t roi s  jou r s  avant  la batai l le  décisive,  
son  che f  d ’E ta t - m a j o r  lu i  di t  : « Savez -vous  ce qu e  les soldats  
r a c o n t e n t ?  Q u e  vou s  avez pe ur  et n ’osez ava nce r  ! »  Le 16, 
q u a n d  la batai l le s’engage a u t o u r  de Leipzig,  Be rn a do t t e  est 
assez lo in  et r e t a rde  la vic toi re de nos  en ne mi s .  Le 18, à bo n n e  
d i s t ance encore ,  il r éc lam e  un  ren fo r t  de 3o .ooo  h o m m e s .  Le  
18 au  soir ,  il f erme  enfin le cercle qui  é t r e int  les braves de 
l’a r m é e  f ra nç a i s e . Le 19, q u a n d  les t r oup es  im pér ia l e s  bat t en t  
en retrai te,  à l ’h eu r e  de l’hal lal i ,  en avan t  pa r to u t ,  Suédo i s  en 
tête ! L ’effort a été fo urn i  à l’h eu r e  p ropice ,  l’effet est  p rodig ieux .  
Le roi  de P russe ,  en tho us i as t e ,  s aute au  cou du  P r i nc e  de 
Suède  en lui  c r i ant  : « V ou s  êtes n o t re  l ibé r a teu r  ! » Le roi  de 
Suède,  son père adop t i f ,  éc r i ra  : « Le p r ince  roya l  a ou t r epassé  
les l imi tes  de ses devo i r s .  »

Bern a do t t e  savoure  sa g lo i re et vêtu de d ra p  de ve lours  violet ,  
ch a m a r r é  d ’or ,  e m p a n a c h é  aux  co u l eu r s  suédoi ses ,  un  sceptre 
de pa ra de  à la ma in ,  il fait la rou e  et s offre à 1 a d m i r a t i o n  des
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A l l e m a n d s ,  des Russes ,  des A ut r i ch ie n s  et au t res  bon s  en ne m is  
de no t r e  a r mé e  épui sée  et me ur t r i e .

Le 14 j anvier  1814, par  la paix de Kiel ,  le roi  de D a n e m a r k  
cède la N orv èg e  à la Suède  et obt i en t  en échange  la P o m é r a n i e  
suédo ise .

Le 10 février  1814, Bernado t t e  ar r ive su r  le R h i n ,  pénè t re  en 
F ra n c e  à Co logne .  Le 28, il est à Liège avec 23 .000 soldats  
suédois .  Il y reste ju s q u ’à la fin de la cam pa gne .  T rah i r a - t - i l  ses 
am is  d ’h ier  ? Jo s e p h  Bo napar t e ,  son  beau- frère,  et N a p o lé o n  lui- 
m ê m e  en con ço iv en t  l ’e s p é r a n c e . Ce qui  est i ndéniable ,  c'est  
que son a t t i tude é n i g m a t iq u e  inqu iè te  ses al liés et p a r m i  eux le 
P ru ss i e n  B u l o w  sur tou t ,  qu i  le c on n a î t  bien.

P o u r t a n t  le p r ince  de Suèd e  qu i t t e  Liège,  où  il laisse ses 
t r ou pes  ; il ar r ive  à P a r i s  fin mars  et r epa r t  en avr i l .  Il habi t e  
chez son beau- f rè re ,  hôte l  M arb œ u f .  A la porte ,  deux  c o m p a 
gnies  de la ga rde  impér ia l e  russe ,  avec ca nons .  T a l l i e n ,  La 
Fayet t e ,  Ney,  M a rm o n t ,  A ug ere au  v i ennen t  le visi ter.  I l  accable 
de r ep ro che s  les t rois  m a ré c h a u x  : >< Ils deva ien t  m o u r i r  p lu tô t  
que  de se r endr e .  »

L e 3 i mars ,  au Conse i l  qui  che rcha i t  p o u r  la F ran ce  un 
n ou vea u  sou vera in ,  le t sar  A lexandr e  t i m id e m e n t  p ropose  Ber 
nado t t e .  Mais  T a l l e y r a n d  obse rve : « P o u r q u o i  un  solda t ,  q u a n d  
no us  rejetons le p r em ie r  de tous  ? » La  cause est en t en d u e ,  et le 
fou r r i e r  B e rg a m o te  devra se con t en t e r  d u  t r ô n e  de Suède ,  du 
beau  t rône d ’a rgent  offert à la r e ine  Ch r i s t in e  p a r  son am ant ,  le 
F ra nça i s  Lagard ie .

Le 23 avri l ,  le pr ince  royal  de Suède  fit une visi te au co m te  
d ’Artoi s ,  l i e u tenan t  général  du  r o y a u m e .  Avec be a u co u p  d ’à 
p r opos ,  celui-ci  le r eme rc ia  de l’avoi r  servi  f idèlement  p e n d a n t  
21 années .

A S to c k h o lm ,  Berna do t t e  r eçut  u n  accue il  t r io m p h a l .  Au x  
Ce n t  J o u r s  sa neu t ra l i t é  fut absolue .  S o n  père adopt i f ,  
Cha r l e s  X I I I ,  fut si bien co nqu i s  p a r  ses man iè res  affables q u ’il 
disai t  à ses in t i mes  : « J ’ai joué g ros  jeu,  ma is  je crois  que  j’ai 
gagné  ! »

Le roi de Suède  m o u r u t  le 3 février  1818. Son successeur  pr i t  
le n o m  de C h a rles-Jea n  X I V .  Be rna do t t e  avai t  d û  em b ras se r  
la r e l igion lu th é r i e n n e  : S t o c k h o lm  valait  bi en  u n  p rêche.  Sa 
f emm e et plus  ta rd  sa belle-fille,  qui  é t ai ent  restées ca tho l iq ues ,  
e u r e n t  une  chape l le  au palais .

C h a r l e s - J e an ,  selon la f o r m ul e  en usage,  e n c o u r ag ea  l’ag r i 
cul tu re ,  le c o m m e r c e  et l ’i n d u s t r i e ;  l’explo i t a t ion  des m in e s  
l ' in t éressa  p a r t i c u l i è re m e nt .  Il fit exécute r  de n o m b r e u x  t ravaux  
d ’ut i l i té pub l iq ue ,  ent re  aut re s  une  l arge r c u t e  percée à t r ave rs
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les Alpes  Scandinaves et le cana l  de Gothie ,  qu i  un i t  la Ba l t ique  
à la mer  du N o rd .  Il fut r e spec tueux  des formes de la vie 
na t iona le  et ne fit a u c u n e  tentat ive p o u r  a s soup l i r ,  p o u r  m o d e r 
niser  les lois s u r an né es  qui  r ég la i en t  les r ap por t s  des  Suédo i s  
ent re eux.  Il se co n t en t a  aussi  d ' ê t re  le souvera in  de n o m  p lu tô t  
que  d é f a i t  de la Norvège .

Ch a r l e s - Je an  ne m a n q u a i t  pas de finesse.  E n  1826, il disai t  
au r ep rés en tan t  de Ch ar l e s  X : « Moi  aussi  je me suis c ru  r é p u 
bl icain ; mais  je ne l ’étais que tout  juste p o u r  exe rcer  le pat r iciat  
dans  un e  répub l iq ue ,  p o u r  su r passe r  mes conc i toye ns  et les 
gouv ern e r .  » E n  1829, ap rès  son c o u r o n n e m e n t ,  la r eine de 
Suè de  écr ivi t  su r  l’a l bu m  de M me de M on ta le m be r t ,  f emm e du  
mi n i s t r e  de F ra nce ,  cette ph ra se  p o m p e u se  et in sp i rée  par  son 
n o b l e é p o u x :  « L ’U niv e r s  est la pat ri e des braves.  A gr ip pa  fut 
adop té  pa r  A ugus te .  O n  ent re  dans  la famil le des rois à la sui t e 
de g r an d e s  act ions .  P o u r  s’y ma in te n i r ,  il f aut  en faire de 
bonnes .  »

La F ra nc e  resta i t  d ’a i l l eur s  le j ardin  secret  du roi  de Suède.  
Il r eçut  les fils de Ney ,  de Dro uo t ,  de F o u c h é .  Le jeune pr ince 
de la M o sk o w a  fut  l ’aide de ca m p de son fils Osca r .  Il décora  
ses anc iens  c o m p a g n o n s  d ’a r m e s .  Il envoy a  son por t r a i t  et  une  
col l ec t ion  d ’a r m e s  au musée  de P a u ,  des vases de p o r p h y r e  p o u r  
la déc or a t i on  du  châ teau .  Il v o u lu t  faire d e l à  ma i so n  paternel l e 
une suc cursa le  de l ’hôte l  des In va l ides .

Il laissa aussi  sa f emme en F r a n c e  p en da n t  qu e l q u e  t emp s  
encore.  El le  i m p o r t u n a  de ses m a n œ u v r e s  le duc  de R iche l i eu ,  
don t  la mère ,  duche sse  de F ro n sa c ,  avai t  r eçu une  pens ion  de 
N a p o lé o n  par  l ’in t e rven t ion  de Be rnado t t e .  A Spa « la folle de 
r eine » passe su r  son  c h e m in ,  voi lée.  A Marsei l l e elle lui  a p p a 
raît  su b i t em e n t  dans  un e  as semblée  m o n d a in e .  Qu e l q ue s  jour s  
ava n t  sa mor t ,  R i che l i eu  dit  a Barras  : « D u  mat in  au soir ,  depui s  
deux  ans ,  cette pet i te g r an d e  d a m e  ne me laisse pas un m o m e n t  
de r epos.  La  m an iè r e  d o n t  elle a établ i  ce r t a ins  de ses préposés  
d an s  mes a n t i c h a m b r e s  et ju squ e  dans  mes écur ies ,  t o u t  cela n ’a 
r ien  de n a t u re l .  Mme Bernado t t e ,  qui  veut  p ou r ta n t  joue r  le sen 
t im en t  exal té q u ’elle me por t erai t  est sans  dou te  u n e  b rave  et 
h on n ê t e  f emm e très  a t t achée à son  mari .  Sa Majesté a vo u l u  la 
r e p o s e r  de son a m o u r  con juga l  en lui  d o n n a n t  u n e  miss ion de 
conf iance.  C ’est u n  pet i t  age n t  de pol ice suédo ise  que son 
augus te  Maît r e a dé taché  c o m m e  il l’avai t  fait p r é c é d e m m e n t  en 
F ra n ce  sous  le r ég im e  impér ia l .  »

Vers 1820, elle se r end i t  à Aix- l a -Chape l l e  p o u r  voi r  son  fils 
qu i  voyageai t  en Al l e ma gn e  et qu  elle n avai t  pas vu depu i s  
do uze  ans .  Q u a n d  son  fils O sca r  fut fiance à la fille d E u g è n e
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de B ea uha rna i s ,  elle r e joign i t  la j eune p r incesse  à L ub ec k  et 
avec elle passa en Suède.  E lle  fut  c o u r o n n é e  en 1829.

Char l e s - Je an  X I V  m o u r u t  le 3 mars  1844. O n  éleva u ne  sta tue 
au p r in c e  de la p a i x , et on  n ’ou b l i a  pas d ’y g rave r  sa de rn iè re  
devise : « Le b o n h e u r  de m o n  peup le  est ma  récompense .  »

C o n c l u s i o n .

« Be rna do t t e  est  u n  me r le  qui  se croi t  un  aigle » pense  Sieyès.  
Brave,  inte l l igent ,  i ns t ru i t ,  souple ,  ambi t i eux ,  Be rna do t t e  fut  
to u t  cela.

N o u s  savons  q u ’il a u ne  figure v ivemeni  dessinée c o m m e  celle 
d u  G ra n d  C o n d é ,  une belle p res t ance  ; q u a n d  il s ’an im e ,  ses 
yeux sont  ét incelants .

M me de Genl i s  lui  r ec o nn a î t  « des m an iè r es  de roi ».
Le général  Bo na par t e  lui écri t  d ’Ital ie : « Vous  passez à 

vous  ins t ru i re  le t e mp s  que  la paix vous  em pê c he  de passer  
su r  les ch am ps  de batai l le.  »

Q u a n d  l’E u r o p e  ent i ère  se leva con t re  N ap o lé o n ,  Bernado t t e ,  
p r ince  de Suède,  se plaça  en t re  le roi  de P ru ss e  et le tzar  de 
Russ ie.  P o u r  r amasse r  la c o u r o n n e  qui  al lai t  t o m b e r  de la tête 
de son é t ernel  r ival ,  il lui  fal lai t  êt re  là,  t ou t  prêt ,  —  aux p r e 
miè res  loges.

D ’au t res  on t  agi a u t r e m en t .
Le général  De lmas ,  r épub l i ca in  disgrac ié  sous  le Con su la t ,  

fut  g r i ève men t  blessé à Leipzig.  Bernado t t e ,  qui  le visi ta,  dut  
su b i r  cette a p o s t r o p h e  : « Be rnado t t e ,  fils de la R év o lu t i on ,  tu 
v ou d ra i s  me voir  ton  com pl ice  ; n ’insu l t e  pas  m on  agonie ,  t r aî 
tre,  et l a is se -moi  m o u r i r  en h on n ê t e  h o m m e  ! »

D an s  les M é m oi r es  du général  co m te  de Ségur ,  no u s  l i sons : 
« Cert es ,  j amai s  ce q u ’on appel le ici-bas fo r tun e  et b o n h e u r  ne 
fut a t te int  plus  c o m p lè te m e n t ,  ma is  par  de tels m oy e n s  que 
jamai s  aussi  cette fo r tune  et ce b o n h e u r  en ce m o n d e  n ’ont  plus  
c l a i r em ent  p rou vé  que  néces sa i rem ent  il doi t  exister  un  au t re  
m o n d e .  »



APPENDICE

L A  M A I S O N  D E  B E R N A D O T T E  A S C E A U X

La maison ,  qui  por t e Je n°_|3 de Ja rue des Im be rg è r es  a p p a r 
t ient  depu i s  le 3o mai  1924 à M. le C o m m a n d a n t  d ’ar ti l ler ie en 
r e t r ai te  C o n s ta n t  Pi late,  officier de la légion d ’h o n n e u r ,  anc ien 
Maire  de Sceaux,  anc ien dépu té  de la Seine.

D e l à  visite de la p ropr ié t é  de M. le C o m m a n d a n t  Pi late et de 
l ’é tude des d o c u m e n ts  :

Acte de vente Picard, 3o fructidor an II, (notaire M” François Desgranges 
à Sceaux) ;

Acte de vente Lureau, 26 novembre 1820, (notaire Me E léonor  François 
Desgranges à Sceaux) ;

Inventaire de Me Cotelle,  notaire  à Paris ,  du 26 avril  1832;
Plans cadastraux  de 1823 et de 1842,
Plan  de M. Troufil lot,  Expert-géom ètre  à Sceaux, de i 858, remis à 

M. Vanderm arcq  ;

il s e mb le  r ésu l t e r  qu  il y avait  là en 1798 deux propr ié té s ,  
l ' im m e u b le  P ica rd  et l ’im m e u b le  L e v a s s e u r - L u r e a u . Il s emble  
aussi  que le Géné ra l  de divi s ion Jean  Be rna do t t e  étai t  en 1798 — 
ann é e  de son mariage avec M lle E u g én i e  C l a ry  -  le locataire de 
M. Lev asseur  ou  de M.  L u re a u  F ra n ç o i s .

B ern a d o tte  n 'hab ita  pas l'im m eu b le  J .- L .  P ic a rd  (n° i 6 j o  du  
C a d a stre  de 182 3 ). — N o u s  avons  appr i s  pa r  l’acte de vente du  
3o f ruc t idor  an I I ,  Pa co u  à P i ca rd ,  que  P ica rd  avait  été au 
m o in s  pe nd an t  9 années  de 1783 à 1792 le locata i re  de M. P aco u  
avan t  de deven i r  le p ropr i é t a i re  de l ' i m m eu b le  q u ’il occupa i t )  
no us  pe ns on s  que le fait m ê m e d ' avoir  fait cet ach a t  et  à ha u t  prix 
ind iq ue  que  P ica rd  avai t  un réel besoin  de cette ma i son  et de ses 
dé pe nda nc es  po ur  loge r  sa f emm e et ses enfant s  et abr i t e r  son 
matér ie l  de v igne ron  II ne devai t  pas y avoi r  place chez lui  — 
dans  ses t rois  c h a m b r e s  habi t ables  — p o u r  les s iens et p o u r  un  
locata i r e général  de divi s ion,  si pauvre  fût-il.

La m aison  Picard forme au jo u rd ’hui la plus g rande  partie  de la maison 
Pilate.



Chem inée de la maison P icard.
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B e rn a d o tte  hab ita  l'im m eu b le  L evassen t• n° 1 6 6 g  m a iso n , 
n° 1 6 6 8 ja r d in ,  C adastre  1 8 2 3 . — Au  m o m e n t  de la vente Pacou  
à P ic a rd ,  jo  f ruc t idor  an  11, l ' im m e u b le  ache té  par  P ic a rd  « tenai t  
à la R ue  des Sans - Cul o t t e s  pa rdev an t  et des au t res  par t s  à Levas-  
seur .  Le 28 f r ima ire  an  IV,  Lev asseur  vend i t  à L u r e a u  une  
ma i s on ,  — cul  de sac de la rue de la p rocess ion  ( rue de la Lun e)  
à l’oues t  de ce cul  de sac,  — et qu e l que s  d ép en dan ce s ,  ma i s ,  il 
possédai t  t o u jo u rs  à cette date,  à l’est de P ica rd  et en bo r d u re  de 
la rue de la Lune,  u n  i m m e u b l e  im p o r t a n t ,  (façade su r  
rue i 3 m .  40) et de r r iè re  au  midi  un  j a rdin  de 5 a .  60. C ’est là 
que,  ju s q u ’à p reuv e  d u  con t ra i re ,  no u s  s i t uons  la d e m e u r e  de 
B e rn a d o t t e .

Le p ropr i é t a i r e  de Berna do t t e  fut Levasseur ,  anc ien  m a r 
ch an d  ap o th ica i re  d e m e u r a n t  à Sceaux,  ou  F ra n ç o i s  L ur e au ,  
c h a r ro n ,  qual if ié p ropr i é t a i r e ,  102, Rue  Vieille du  T e m p l e  à Par i s ,  
su r  u n  acte de vente du  26 n o v e m b r e  1820. E n  effet L ureau ,  
à u n e  date  q ue  n o u s  igno ro ns ,  dev in t  p ro pr i é t a i r e  de la ma i son  
et du  j ardin c i -dessus  ind iqués .  Si l’ach a t  se fit avant  1798, F r a n 
çoi s L u r e a u  fut  le p r op r i é t a i r e  de Bernadot t e .  Ce qu i  est ce r ta in ,  
c ’est que,  de 1824 à 1832, M. Lacha i se,  avoué à Par i s ,  28,  R u e  
des P rou va i re s ,  fut le locata i re  de F ra n ço i s  L u re au .  Si la Maison  
L u r e a u  (ex-maison Levasseur )  étai t  d igne  en r8 2 4  de loge r  un 
bourgeo i s ,  c o m m e  l’avoué  Lacha i se,  no u s  e s t im on s  que  Jean  
Bernadot t e ,  u n  bourgeo i s  aussi  et sans  dou te  m o in s  r i che que  
son successeur ,  pouva i t  l ’hab i t e r  25 ans  p lus  tôt  et y r ecevoi r  sa 
jeune  fiancée et les B on a pa r t e  qui  lui  ava ien t  d o n n é  asi le à Par i s  
rue du  Ro ch er .

La maison Levasseur a été détruite  par  l’a l ignem ent de 1885.

N o t e s  D i v e r s e s

A c te  de ven te  du  28 f r ima i re  an  IV (Levasseur  à L ureau) .  
Cet  acte de vente in d i qu é  dans  l’inventa i re  de M e Cotel l e,  nota ir e  
à Pa r i s ,  du  26 avr i l  1832, n ’a pas  été r e t rou vé  da n s  l ’é tude de 
M e Dauchez ,  successeur  de M e L em ai r e ,  nota i r e  à P a r i s  en 
l ’an IV.

L es  B a u x .  A ux  Arch ives  dép a r t em e nt a le  de la Seine ,  la table 
des  baux m a n q u e  p o u r  les année s  qui  von t  de 1791 à 1816. N o u s  
ign or on s ,  pa r  sui te,  si Be rna do t t e  avai t  un  bail.

P la n  de i 858 . Il fut  c o m m a n d é  pa r  M .  V a n d e r m a r c q  à 
M.  Trouf i l lo t ,  exper t -g éo mè t re  à Sceaux.  M. Georges  Mascré,



Puits de la m aison Levasseur.
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exper t -géomèt re  ho n o r a i r e ,  y a a jouté  l’a l ig ne m en t  de la rue  de 
la L un e  exécuté en 18 8 5.

N o m s  de la R ue . La  rue de la L u n e  al lai t  de la rue Vol ta i r e  à la 
rue  P ic p us  ( ac tue l l ement  rue  M a rg ue r i t e - R e n au d i n ) .  Ce t te  rue 
se n o m m a  success ivement  rue de la P ro cess ion ,  rue des Sans -  
Culot te s ,  rue des Imbergè res .

A lig n e m e n t de i8 8 b .  Da te  de l’ap pr ob a t ion  p ré fec tora te  : 
i o  dé c em b re  1875. E x é c u t i o n  des t r avaux  de v iab i l i t é :  1885 
L a r g e u r  an c i en ne  : 2 m.  60.  L a r g e u r  nouvel l e  :8  m.  Nive l l emen t :  
baisse de i m .  40 à 1 m.  5o vers le mi l i eu  de la rue  face au pas 
sage des Benoi t .

Le cul de sac ou passage c o m m u n  d u  plan de 1858 fut  s u p 
p r im é  en 1885. C o n s é q u e n c e s  : t rans fo rmat ion  de l ’aspect  p r im i 
tif, des t ruc t ion  par t iel le de l’i m m e u b le  P ica rd  et totale de l ’i m 
meub le  Le vasseur -Lureau .

D u bo s  Pau l ,  No tai r e  honora i re ,
Masc ré  Georges ,  E xp er t -g éom èt re  h o n o r a i r e ,  
C h o u t e a u  E rn e s t ,  B ibl io théca i re  mun ic ipa l .





A N N A L E S  D E  S C E A U X

1931

Janvier. — D ég a g em e nt  des douv es  der r i è re  le Pav i l lon  de 
l ’A uro re .

F évrier. — O n  ap p o r te  les p rem ie r s  mo rc e au x  du  Pavi l lon  
du  H a n o v r e .  O n  c o m m e n c e  à dess ine r  les al lées qui  l’enc a 
d re ro n t .  P ro te s t a t io ns  de l’agen t  des  lo t i s sements  : « O n  p ré tend  
q u ’il ne faut  pas bât i r  là, et on  y ap po r t e  des m a i son s  ! »

A v r i l .  — Décis ion du  Conse i l  mu n ic ip a l  : la rue  H o u d a n  
p r e n d r a  le n o m  d ’A v en ue  du  P a rc  de Sceaux ent re  Bourg- la-  
Re ine  et l’église.

J u i n .  — O n  c o m m e n c e  à r econ s t r u i r e  le Pavi l lon du  H an o v r e  
dans  le D o m a i n e  de Sceaux ,  su r  le mo nt i cu l e  s i tué près  de Ch â-  
t e n a y .

18 Octobre. — I n a u g u r a t i o n  de la nouve l le  poste ,  rue H o u 
dan.

20 D écem b re . — I n a u g u r a t i o n  de la chape l le  St Stanis las-des-  
Blagi s .

30 Décem bre. — Le Consei l  général ,  su r  le r ap p or t  de 
M. R i o to r ,  vote 40 0 . 00 0  fr. p o u r  l’a m é n a g e m e n t  du châ te au  de 
Sceaux en Musée de l’Ile de F ra nce .

Il  vote aussi ,  su r  la p ropos i t ion  de M.  Lo ng u e t ,  3 . 5oo -oo of r .  
p o u r  la r éfec t ion de l’avenue  d ’h o n n e u r ,  ent re  Bourg- l a-Re ine  et 
le châ teau  et p o u r  le cuaage des pièces d ’eau .

L E  PU  Y . —  IM P R IM E R IE  « LA H A U T E -L O IR E  » .
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S T A T U T S

A r t i c l e  i .  — Une Société est créée à Sceaux (Seine) sous le 
nom « Les Amis de Sceaux ». Son siège est établi à la Mairie.

A r t i c l e  2 . —  La Société « Les Amis de Sceaux » a pour objet:
a) de rechercher, de recueillir, de classer tous documents con

cernant la ville de Sceaux et de les mettre à la disposition des 
chercheurs.

b) de fournir aux membres du corps enseignant des documents 
authentiques se rapportant à l’histoire locale et qui leur permet
tront de serrer de plus près la vérité historique et de rendre 
l’enseignement de l’histoire plus concret, plus vivant.

c) d’assurer la protection des sites et monuments intéressants.
d) d’appuyer, dans la mesure de ses forces et de son influence, 

tous projets dont la réalisation rendrait la Cité plus same et 

plus belle.
A r t i c l e  3 . —  La Société ne s’occupera de politique ou de 

religion qu’au point de vue documentaire, sans discussion.

A r t i c l e  4 - — Font partie de la Société toutes personnes, 
admises par le Comité, après ratification à. la plus prochame 
réunion générale, qui adhèrent aux statuts et versent annuellement
’me cotisation d’au moins 10 francs.

La cotisation est rachetable moyennant un versement d’au moins 
200 frs qui donne le titre de membre perpétuel.

Tout membre exclu ou démissionnaire n’a aucun droit à 1 actif
social.



A r t i c l e  5. — La Société est administrée par un comité com
posé de 18 membres élus pour 3 ans par les sociétaires réunis 
à cet effet, renouvelables par tiers (par tirage au sort la pre
mière année et la deuxième année) et rééligibles.

Le Comité élit dans son sein, un bureau composé de :

Un Président,
Deux vice-Présidents,
Un Secrétaire Général,
Un Secrétaire Archiviste,
Lin Secrétaire Administratif,
Lin Trésorier.
A r t i c l e  6 . — Le Comité est chargé de l’organisation des Confé

rences, promenades ou expositions, de la surveillance des publi
cations, il convoque les sociétaires une fois par trimestre et plus 
si c’est nécessaire ; il met à exécution les décisions de la Société, 
il la représente. •*

A r t i c l e  8 .  La moitié du capital provenant des fonds de rachat 
de cotisation sera placée en fonds ou valeurs garantis par l’Etat 
français et ne pourra jamais être aliénée, sauf en cas de dissolution.

A r t i c l e  7 .  — Les réunions de l a  Société sont présidées par 
le Président ou à défaut par un membre du bureau ou un 
membre du comité.

A chaque réunion les membres présents communiquent à leurs 
collègues le résultat de leurs recherches et la Société statue sur 
la suite à donner.

A r t i c l e  9 .  — En cas de dissolution de la Société et a p r è s  

paiement des dettes dans le délai d’un an, le reliquat éventuel serait 
versé, les documents ou objets remis à la commune ou, en cas 
de refus, à une institution désignée au cours de la dernière 
réunion.

A r t i c l e  10. — La Société est représentée dans tous les actes 
de la vie civile par son Président ou à défaut par un des vice- 
présidents.

A r t i c l e  i i .  — Les statuts ne pourront être modifiés ou la 
Société dissoute que par l’Assemblée générale réunie spécialement 
pour cet objet et à la majorité des votants. Le vote par corres
pondance seça admis dans ces deux cas.


