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IF CONGRES ANNUEL 
DE LA FÉDÉRATION DES SOCIeTES 

D'HISTOIRE ET D'ARCHE OLO GIE 
DU DÉPARTEMENT DE L'AISNE 

organisé par la 
SOCIETE HISTORIQUE ET ARCHEOLOGIQUE 

LE DIMANCHE 4 JUILLET 1971 
DE CHATEAU-THIERRY 

CHATEAU-THIERRY. - Le XVe congrès des SociétSs 
d'Histroire et d'Archéol,ogie de l'Aisne s'est tenu le 4 juillet 
1971, dans l'a sal1.e des fêtes d'e l'Hôtel de Viilme, parmi une 
nombreuse lassistance. 

II était présidé par M. R,oger D,eruelle, président de la 
société de Château-Thierry, en remplCacement de M. Moreau- 
Néret, président de la Fédérati.on, retenu par la maladie. 

Etaisn t présents : M. L'amarre, vice-président du Conseil 
gSnéral, l'Inspecteur des M,onuments historiques, M. Goss'e, 
reprdsentant 1.a municipalité, 'ainsi que I.es présidents et 
sociébaires des différentes sociétés de l'Aisne et de l'Oise, 
M. Dumtas, direct,eur des Archives de l'Aisne. 

Après lavoir évoqué l',action de IV\. le recteur Hardy qui 
fut à l'#origine de l'a fondatiron de 1.a Fédération des Socié- 
tés d'Histoire de l'Aisne, le président Deruell,e ,entretient 
l'#assemblée de la publication du d,ernier tome des Mgmoires 
de Ima Fédéruti,on, conCenant I'histmoire de la lèpre et des 
rnaludreries dans le département, étude particulièrem'ent 
rem:arquée par le C.N.R.S., la Société d'Histoire des hôpit-aux 
et l'Office département,al du tourisme. R remercia I,e Conseil 
général et 1.a Chfambre de C,omm,erce pour leur c.ontribution 
finfancière. 

La paro1.e .est alors donnée ,aux ,orateurs qui exposent 
leurs div,erses communicati,ons : M. Roger Mandran, de Slaint- 
Quentin: lu vie d'une ville du Vermandois à 1.a f in de la 
guerre de Cent Ans ; M m e  Mtartinet, de Laon : les familles de  
Roucy et  de M,ontmirtail au début du Xlle siècle; M. Leroy, 
de Villers-Cotterêts : l''occupation allemande à Villeers-Cotte- 
rêts sen 1870 et M m e  M,athieu, société de Chât.eau-Thierry: 
l'a campagne de Frlance napoléeonienne entre Château-Thi,er- 
ry  et Montmirail ; toutes études fcort intersesSantes et  diver- 
ses très goûtées par l'assistance. 
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A 12 heures, un vin d'honneur était offert à la munici- 
palité à I'occasieon duquel, M. Rossi, député-maire, prononça 
une allocutiton de bbenvenue au congrès : il se plut à consta- 
ter le plein succès de cette manifestation culturelle, tout en 
regrettant de ne pouvoir participer plus activement baux tra- 
vaux des sociétés historiques, retenu par ses obligations 
professionnelles, il assura les congressistes du profond inté- 
rêt que lui-même et lia municipalité toute entiere portent à 
ce grand mouvement des dtudes historiques. 

Le président Deruelle, dlans sa réponse, remercia M. le 
député-maire et la municipalité de leur chaleureuse récep- 
tion dans la belle salle des fêtes de l'hôtel de ville, cadre 
digne de ce XVe congrès. II vient àpar le r  de la nécessité [die 
trouver en ville un local spécialement aménagé pour rece- 
voir les dons de oollections privées d'intérêt artistique ou 
historique, sans parler des objets du culte dans les églises 
de ampagne et abandonnés là aux sévices du temps e t  des 
hommes. C'est là un problème d'importance qu'il s'agit de 
résoudre s i  l'on veut conserver à notre ville un patrimoine 
précieux, qui intéresse aussi bien le tourisme e t  par consé- 
quent la prospérité de Ita cité. 

Le Député-Maire répondit qu'une maison venait d'être 
achetée par la ville et qu'une de ses salles pourrait être 
aménagee à oet effet. 

Après le blanquet qui eut lieu à l'hôtel Ile-de-France, 
l'#après-midi fut consacré au tourisme et à l'histoire par une 
visite 'aux environs de Montmirail, favorisee par un temps 
magnifique. 

Le respect str ict  de l'horaire prévu permit de tirer le 
profit maximum de ce déplacement. 

Certains lieux visités servirent d'illustration immédiate 
à des communications prononcées p u  cours de la matinée. 

Les coQgressistes se rendirent d'abord à Etoges, dont le 
château fit l'objet d'un exposé historique par -M. Neuville. 
$ij.ué dans un charmant cadre de verdure, ce château, dans 
son ét'ut actuel, est une reconstruction du XVIIe siècle, seules 
les tours sont les restes d'un bâtiment .plus ancien. II est 
entour6 de douves remplies d'eau et alimentées par trois 
fontaines. 

On y pénètre par une allée ombragée qui, après une 
belle grille du XVllle siècle, conduit à un pont, .orne de ba- 
lustrades ef de lions sculptés de même époque. 

M. Neuville rappelta les hôtes illustres qui habitèrent le 
château : les Conflans, puis les d'Anglure au *XVIIe siècle, 
la duchesse de Boufflers au XVIIIe siècle. 
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L'église d'Etoges, qui date du Moyen-Age, possède un 
portail Renaissance où l'on accède par une double rampe 
étroite. Le curé d'Etoges présente lui-même les trés>ors sartis- 
tiques de son église, not'arnment des fresques du XVle siè- 
cle, hél'as aux trois quarts effacées, sur les murs du trun- 
sept à gauche; des gisants du XVk siècle, sculptés sur deux 
tombeaux récemment retrouvés ; celui de gauche présente 
la particularité fort rare de comporter deux enfants gisants 
lplacBs à ,côté de leur mère, celle-ci qvec l'inévitable levrette 
aux pieds, mais les u petits gisants )) n'ayant aux pieds que 
les armoiri'es des d'Anglure, avec les croissants qui ruppel- 
lent la remise de la rançon d'un Croisé par SaCadin. On voit 
,aussi dans I'église d'Etoges, une grande statue de Saint 
Antoin'e, dont la tentation est figurée ,par une petite dita- 
blesse qui semble murmurer près de I'oreilQe du Saint. 

A partir d'Etoges, I.es congressistes se rendirent à Mont- 
mirail par la R.N. 33, itinéraire direct mais combien chargé 
d'histoire .en 25 kilomètres : Chalmpaubert, Vauchlamps et la 
colonne commémofiative de la victoire de Napoléon, le 10 
février 1814, Fromentières et s.a churmant,e église où se 
trouve un retlable magnifique du XVle siècle ; Montmirrail 
qui donna son nom à la victoifie de N,apoléon 1.e 11 févrber 
1814, "ais dont le champ de b,ataille est situé un peu plus 
l.oin 6 JAtarchais. 

A Montmifiail, les congressistes eurent honneur d'être 
reçus {au châteuu par lia duchesse de La Rochefqucuuld, ,qyi 
en fit telle-même I'historiqu,e let conduisit ha visite, -apres 
lavoir convié les participants à se rafr,aîchir à un buffet 
délioat,ement préparé. 

Dominant Ilai vallée du Petit Morin, le site aurait d'abord 
été occupé par un camp romain, puis par un château moyen- 
âgeux où vécut Jean de Montmirail, w a n t  le bâtiment lac- 
tuel, qui dIat!e du XVlle siècle. Ce château, de sobre ordon- 
nance, appartint d'abord à la flamille de Gondi, puis à celle 
de Louvois, avant de passer depuis 1780 à Ila fmamille de L,a 
Rochefoucauld. 

M m e  de L a  Rochefoucjauld évoqu8a 1.e souvenir des hôtes 
illustr,es du châCeau: le Cardinal de Retz, qui y naquit, 
Staint Vincent de Paul, son précepteur, Louvois qui y reçut 
la visite de Louis XIV, le Maréchsal d'Estrées, etc. 

A l'rentrée du châte'au, l'escalier est bordé d'une belle 
riampe [en fer f,orgé du XVIIe siècle. Le v,estibule est orné 
de belles colonnes de lu f in du XVllle siècle. 

Les congressistes furent admis à visiter la bibliothè-que, 
la salle à manger ornée de six panneaux de chasses d'Ou- 
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dry, le vaste salon Régence, orné de quatre Gartels, avec 
une vue magnifique vers le parc et sur la v,all6e du P.etit- 
Morin. 

M m e  de Lla Rochef'ouc,auld fit not,amment rem'arquer un 
portrait de Michel Le Tellier, père de L,ouv,ois, un ,,portrait 
du Duc de La Rochedouoauld, l'auteur des M'aximes, un bust,e 
de L,a Roch,efouctauId-Li,ancourt, qui fut Président de I'Assem- 
blée Constituante, puis émigra ,aux Etats-Unis, un buste de 
La Rochefoucauld-D,oud'eauville qui fut Ministre de Charl.es X. 

L'a visite se termina par celle du magnifique parc à la 
francaise, qui fut daessiné par Le Nôtre ,et reconstitué par 
la suite, et  dont Ita verdure se t-acc,orde au splendi.de pay- 
sage 'environnant. 

A quelques kilomètres à l'Ouest de Mtontmirail, au pied 
de 1.a col,onne de March,ais surmontée de I'saigl'e impérial 
et  qui commémore la vict,oire de Napoléon, M m e  Mathieu 
fit l'historique non de ha bat*aille, mais du monum,ent, inau- 
guré seulement à Ila f in du siècle derni.er, après maintes 
péripéties administratives où s'épuisèrent cinq régimes, dix 
ministres, douze préfets et  1aut.ant de sous-préfets. 

C'est sur .cette note d'histtoit-e humoristique que se 
séparèrent les congressist.es, enchantes de la journée, de 
l'accueil, des conférences, des visites et du b,eau temps. 

i 
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SOCIËTË HlSTORlOUE ET ARCHËOLOCIOUE 
DE CHATEAU-THIERRY 

"L'ABBAYE DE LA BARRE" 

COMMUNICATION FAITE A 
LA SOCIETE HISTORIQUE ET ARCHEOLOGIQUE 

par Monsieur DERUELLE, 
DE CHATEAU-THIERRY 

Séance du 95 avril 1970 

Mesd'ames, 
Messi,eurs, 

L'idée première de mon propos 'sur l'Abbaye de La 
Barre la pour origin,e l'enlèvement par les Ponts et Chaaus- 
Sées de l'a. pittopesque Fontaine qui ornait le carrefour de 
L'a Barre, point de convergence de l'a rue du Flaubourg de  
La Barre, de 1.a rue d,e Tillancourt, e t  de la rue qui m8n.e à 
l'<ancienne gare des Chesneaux. Elle était alimentée par les 
eaux de source de Font,aine M,adame, pr.oche de 1.a Bri- 
quet'erie. .Sa démolition fut.  décidée pour permettre I'élar- 
gissement de l'endroit e t  Ica construction d'immeubles nou- 
vetaux. Aussi, just,ement émus par cette ,perspective, Mi le  
Prieur, conservlateur du Musée et  moi-même sommes 'allés 
trouver l'es Serviaes dje V0iri.e de  l'a: Ville pour leur deman- 
der de démonter avec soin cette bantique ftontaine, d'en 
entreposer les morceaux pour Ica reconstituer dans son heu 
d'origine après 1.a' t,erminaison des tnavaux. Ce n'est .pas 
qu'ell,e soit'une œuvre d'art, mais tout. de même cet ensem- 
ble iarchit,ectural coiffé de son fronton tri~angul~aire imprimait 
QU quartier un certain cachet pittoresque ; nous avons pensé 
qu'il v'alait Ica peine d'être sauvegardé comme un des der- 
niers vestiges de ce que fut le faubourg de L,a Barfie, l'évo- 
oati,on de son intéressante histoire, de son $abbaye, de son 
église et de ses bâtiments conventuels. 

Gqr il ,ne faut pas oublier que Lba Barre fut un des h'auts 
lieux d'où souffla l''esprit de chcarité let d'lassisttance de notre 
bonne vill.e, d'où partit de cette butie tout son mouvement 
hospitsali.er 'avec IIa lépposerie voisine, plus bard la Charité, 
et lla Maison-Di,eu de La Barre, qui fut l',asile des néces- 
siteux, d'es infirmes et des malCades. Bien avant. le XVllle 
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siècle, une chaussée romaine bordait le petit fqaubourg de 
de Lla Barre, appel6e (ainsi à cause de la présence d'une 
barrière ou porte fortifiée, qui complétait la défense du 
château fort, qui l'avoisinait : c'est du moins, la version don- 
née par Georges Pommier, dans son ouvrage sur Château- 
Thierry : (( Nos Vieux Murs )). Plour d'autres auteurs, tel 
l'Abbé Pécheur, l'origine en serait le nom d'un Gui de La 
Barre, chapekin de la  chapelle Saint-Thibaud, éttabli au 
château; c'est celui-ci qui aurait créé, tout au début du 
XIIIe siècle, une maison hospitalière, une Maison-Dieu des- 
tinée à recueillir les pauvres e t  les infirmes, d'oir le nom 
de Miaison-Dieu de L'a Barre; il aurait apporté sa propre 
maison familiale avec ses six arpents de terre en donation, 
posant ainsi dans cet enclos du fiaubourg, entre la forteresse 
de la cité (la porte Saint-Pierre) et sa maladrerie, la pi-e- 
mière pierre de cette œuvre de charité. 

Nombreuses donations et privilèges affluèrent rapide- 
mlent, à l'exemple de ce Gauthier, curé de la Madeleine, 
ainsi que de ces notables de lia ville, qui abandonnèrent 
au profit de La Barre les droits e t  cens, qu'ils y possédaient. 
Mais c'est surtout la Comtesse de Champagne, Blanche de 
Navarre, q$ combla lla jeune dondation de ses bienfaits ; 
elle était I epouse du Comte Thibaud I I I  (1177-1201) ; espa- 
gnole, sœur de Sanche VII, roi de Navarre, province dont 
elle héritla après la mort de son frère, e t  c'est ainsi .que ston 
f i ls  Thibaud IV, son héritier, porta désormais la  couronne 
de Navarre. Voilà comment la Navarre fut réunie au Comté 
de champagne, et comment, par la suite, elle échut u b 
couFonne de France par le mariage de Jeanne de Navarre 
avec Philippe le Bel. Cette Comtesse de Champagne et de 
Brie fut notre Reine Blanche, la bienfaitrice de la cité par  
excellence ; elle fut dume de Château-Thierry e t  on note les 
séjours qu'elle y fit en 1199, 1205, 1212, 1213 et 1214 (d'Ar- 
bois de Jubainville). Alors qu'elle assurait la régence durant 
Ila minorité de son jeune f i ls  Thibaud IV, celui qui fut sur- 
nommé plus twrd le Chansonnier (1201-1253), elle affranchit 
la fondation de La Rarre de tout droit de servitude et de 
justice qu'elle possédait en qualit8 de suzeraine. Dans le 
même temps, elle faisait donation à la Maison-Dieu de son 
(ancien palais du Mont Martel, et rédigeait en sa faveur 
une charte (1201) qui la plaçuit sous sa protection. Cette 
charte lui apportait d'importcants privilèges : 

Charte de Blanche de Navarre, Comtesse palatine 
e t  Comtesse de Champagne et de Brie, 

(( Moi  Blanche, Comtesse palatine de Troye, à tous 
présent e t  avenir salut après avoir confié sous la foi du 
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serment à Rolland 10 arpents de terre dans le district, j'ai 
donné en perpétuelle aumône aux pauvres de Ica Maison- 
Dieu de Château-Thierry dans le même district autant de 
terres qu'il en faut pour une charrue, à la condition toutes 
fois qu'il en sera p a s  permis 'aux dits pauvres de donner, 
vendre, échanger, ou transporter dans d'autres terres, autres 
manières que ce soit, et si par hazard il arrivait que dans 
la suite la maison fut abandonnée c.-à-d. s'il n'y avfait plus 
de pauvres, cette susdite terre me reviendra soit à moi, soit 
aux seigneurs de Champagne sans aucune contradiction, 
e t  af in que cella soit confirmé à toujours, j'ai délivré la 
présente charte, e t  l'#ai revêtue de mon sceau. 

Donné à Château-Thierry en l'an du Seigneur 1203 au 
mois de Mars, donné par le moine de Gauthier, mon chan- 
celier. Signé Jean. )) 

(Ch,arte prise en communication le 15 A,oût 1874, à 
l'Hôtel-Dieu de Château-Thierry sur parchemin). 

Les a m e s  d e  l'abbaye représentaient une vierge d'or 
sur chtamp d',azur. Blanche de Navarre, aux importants pri- 
vilèges que la chtarte apport'ait à l',abbaye, ajout,ait une 
chapelle, QU service de laquelle ell,e affectait 4 muids du 
meilleur froment à prendre sur 1.a ferme d.e Ch,antcemerl)e 
près du Val Secret, et dans une 1,ettre touch,ant,e elle adju- 
rait d'une ftaçon pressante ses prévôts, baillis et autres 
-. fepux sujets de bien protéger cett,e mlaison de La Earre, et 
d'apporter le maximum de secours aux .pauvres, infirmes et 
ma1,ades qu'elle doit abriter. 

En règle généralee, tous les Comtes de Champagne jus- 
qu'à 1.a f in de leur règne, manifesteront dans les f.aits I,eur 
attmachement à Lla Barre; i ls ne cesseront d'exh,orter I,eurs 
fonctionnaires à défendre les biens du monastère comme 
les leurs, et d'encourager les donations, qui se feraient en 
sa f'aweur; c'est le très .pieux Comte de Chcampagne, Thi- 
baud V, qui, dans une chartme, lui accorde 20 livres t,ourn.ois 
de rente annuelle à prendre sur l'a prévaté d.e Château- 
Thierry, en y ajoutmant, quelques années après, une rente 
de 3 muids de blé froment à pr,endre sur N.D. d'lgny-en-Tar- 
denok (1289). Thibaud VI animé d'une foi très profonde, 
n'h8sit.a pas à quitt.er sa capitlale de Troyes pour prendre 
I>a croix, et rej'oindre Saint Louis dans su huitième Croisade ; 
au cours de son retour de T8err.e Sainte, après le désastre 
de la Mtansourah, de Saint-Jean-d'Acre .et de Tunis, il mou- 
1.ra.it à Trapani ,en Sicile. C'éhait en 1270, 

Ces appels d'assistance seront également ent,endus des 
h,abitants de notre ville et de ses environs, en particulier 
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le curé de Connigis, qui, d.ans son test,ament, lègue à I'ab- 
b,aye 00 i l  élit sa sépulture, tout son mobilier et quarante 
livres d.e revenus, exemple qui sera suivi par beauc.0u.p 
d'autres. : 1  

I I  n'est pas surpren'ant ,que devant %ant de .généreux 
concours, I ' ,abkye de L'a Barre, t,out .au cours du XIIIe siècle, 
connut u n e  très gr'ande prospérité ; à cette époque, parmi 
les donateurs, .on note les noms de la Dame de Billy-sur- 
Ourcq, veuve du Chevalier Robert Cosset, lainsi qu'Adélaïde, 
sa fille, .en 1247; Robert, natif du Plessier, près d'Oulchy, 
prêtre en 1248 ; Dreux, curé de Connigis, e n  1258 ; 1.e Chma- 
lier L,ejai de Nesles (1258) ; Milon de Nedes (1258) ; Marie 
de Vertus, sceur de Henri de Jaulgonne, chevtalier (1259). 

A ces 'avantages locaux, i l  convient d'<ajouter les privilè- 
ges royaux laccordés à I'abb'aye ; c'est ainsi .que Philippe le 
Hlardi confirmera la possessi,on de tous ses b.iens à Gland, 
Mont-Saint-Père, Chartèves, M,ontlev,on, la ferme de Blan- 
ch,ard, Bouresch'es, Varennes, Chézy-sur-Mcarn,e, et qu'(au 
cours d'un de ses séjours à C,ondé-en-Brie, i l  déci.d.ait, d-ans 
son désir d'#augmenter les ress.ources de Lla Barre, dae la 
doter de la coupe de 46 arpents de b'ois, pris .d,ans le bois. 
de Saint-Médard, au-dessus de  Verdilly. Plus tard, vers 1300, 
I:a reine Jeanne de Nlavfarre la gratifiait des reliques de 
Sainte Pétronille ('abbé Psoquet). On relève égallement dans 
1.a correspondtance de Philippe le Bel, la concession à Lla 
Barre, de l'a dîme du pain e t  du vin de son hôtel, t'outes les 
f,ois que lui o u  ses successeurs séjtourneront à Château- 
Thierry ; plus bard, Ch,arles V confirmer,a cette donati.on. 
Enfin, nous verrons un  des deux fils de l'a reine Bl4anch.e 
d'Artois, issus de son sec,ond mariage avec le Du,c de Lan- 
oastre, Jean de Lancastre, qui avait épousé, en 1312, Alix 
de Joinvill'e, assigner sur le pé.age de Nogent-l'Artaud (droit 
perclr sur les b'ateaux transportant des marchandises), dix 
livres men flaveur du couvent de Lla Barre pour assurer 1.e ser- 
vice de I,a rente constituée par Guillaume d'Acy et Mathilde. 
(His to i r e  d.e Nos e n  t-l ' Ar ta ud. Go rl i,eu-L,eg u i I I et t,e). 

R,appelons que c'est cette reine Blanch,e d'Art,ois qui 
fondla, e n  1299, à N,ogent-I'Artraud, le C,ouvent des Sceurs 
Minimes de l'Ordre de Sainte CI.aire. D',après un  mémoire 
de M. D'aras, publié d,ans 1.e tome I I I  du Bulletin de la 
Société Hist'orique et Archéologiqu,e de Soissons, e n  1844, 
intitulé : N Sur le Vandtalism,e des Archives, en., 1793 D, i l  
existait encore à cett,e époque un oartulaire de l'Abbaye de 
L'a B'arre, à Château-Thierry, renfermlant, entre 1251 ,et 1255, 
31 ch,artes et, entre 1256 et 1268, 42 ch'artes, plus u n e  pièce 
datée d.e 1665 m,aintenant les religieuses d'ans la possession 

i 
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de leurs bois. D',après ces archives précieuses qui ont dis- 
paru lors de la Révoluti'on, on peut évaluer le Domaine de 
L,a Barre e n  1279, à 12.600 livres.; c'ét,ait, pour l'époque, u n e  
situation conf,ort,able e t  envi,able, mais comme dans toute 
institution humaine,  la prospérité 'amène à 1.a Icongue à I'in- 
souci.ance, et  conduit, bien souvent, à ignorer les mut.ations 
économiques e t  socirales, qui sont le Sait d'une évolution iné- 
lucbable tout a u  c,ours d,es siècles. C'est précisetnent ce qdi 
s'est passé pour notre étaablissement dont o n  remarque le 
déclin dès le XVIe siècle ; grande négligervce dans la gestion 
financière, trésorerie difficile : les redev-ances, pour la plu- 
part, ne sont plus lacquittées; que ce soit la redevance des 
céréales, celle des bois d'Epieds, de Coincy, de Ris et  de 
Barbillon, que oe soient Ises fond,ations .qui n e  sont p!us 
régulièrement honaorées, etc ..., etc ... ; ce qui n'empêch,nit pas 
les religieuses d'ravoir des prétentions parf,ois exorbit,antes. 
Ainsi, non contentes de prendre sur leur propre dotnaine 
l'a quantité de bois nécessaire à 1.a réparati,on de leur cha- 
pelle, elles n'tavtaient aucun scrupule à se servir sur les lots 
voisins, d'où des différents const,ants avec I'Administr,ation 
des Dotnaines et des Forêts. I I  devenait urgent de prendre 
des mesures effic,aces e n  vue d,e palli.er à une situation 
financièr,e de plus e n  plus désastreuse. Un  mandement de 
I'évêque de Soissons prescrivit plusieurs mesures d'écono- 
mies, et  entre *autres, la réduction d',eff,ectif du couvent, 
1.e rfamenlant tau maximum à 30 religieuses de chœur  et 8 
sœurs converses, nombre d'~ailleurs conforme à l'importr" 
des locaux e t  aux ressources de 1.a maisoc, mais qui fut 
souvent dépassé. 

Ces mesures restrictives n'empêchèrent pas l'abbaye de 
L.a Earre  d'être fort éprouvée a u  XVIIe siècle, malgré les 
gr,ands noms qu'e1l.e comptta parmi ses (abbesses, t,elle c,ett,e 
Fr'ancoise de Luxemb,ourg, fille de Frangois de Luxembourg, 
pair de Frlance e t  de  Di,ane de Lorraine; nommde à ha direc- 
tion du m'onastère par H'enri IV, elle succédait à F'ossine, 
abbesse de Lla Barre, qui prit sa dace  à l''abbaye d'\(erres 
(Echer!a) près de Paris. Devant les ravages d.e la guerre, qui 
désol$ai.ent la campagn.e de Chât,eau-Thierry, l',abbesse dut 
s 'enfuir  ,avec ses filles e t  se réfugier à Paris o u  à Soissons. 
Mralgré tout, grâce à ses qualités d'organisatrice, elle par- 
venait à r'estaurer son m:onastère, à I'ent,ourer de mur.ailles, 
et à y maint:enir la discipline ; elle mourut 1.e 4 ,août 1648, 
comme l'attestent les registres paroissiaux de la commune 
de Ptassy-sur-Marne. << En 1648, (4 août et 6 novembre), le 
curé: la r,eCaté l'a mort de tr&s illustre princesse Francoise de 
Luxembourg, abbesse de l'Abbaye de L,a Barre, lès-Chât,eau- 
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Thierry, .et de Joachim de Lwois., femme de Fleury, gouver- 
neur de Ica ville et du duché de Château-ThEerry (Archives 
de l'Aisne). C'est sa coadjutrice, Renée-Louis de Tresmes, 
fil12 d2 René Potier deTresmes e t  deM,argueritte de Luxem- 
bourg, qui lui succédlu ; bgnite à Pluris, en I'églisa des CéCes- 
tins le 1.r nov'embre 1854, par Rich,ard, évêque ,de Chalcé- 
doine, elle mourait à Lla Barre le 31 Décembre 1681. 

Ensuite, Madleleine da Bourbon dev'ait présider aux des- 
tinées du Couvent, nièce de Simon le Gpas, qui fut 8vêqJ'e 
de Soissons, ,en 1624, et seur de Ch'arles de Rourbo,i qui, 
lui-même, succéd'a à son oncle c'omme évêque de Soissons. 
Elle fut nommée par le roi, en 1684, et bdnie par son frère 
.en présence de Gabrielle de L,a RocheFoucauld, abbesse de 
N.-D. de Soissons et de Frangoise d'Epernay, sa sœur, ab- 
besse de Saint Paul. C'est cette M~adel~ein,e de Bourbon qui 
substitua; à LKI BIarFe la règle des Chranoinesses de Saint-Au- 
gustin à l,a réforme de Cîteaux; réftorme d'importance, car 
elle l'c'détacha de l'autorité de Saint Victor de Paris pour la 
soumettr,e à la juridictiion de I'bordinaire, c',est-à-dire au pou- 
voir de I'évêque, en la circonstance, son frère. C,e tmnsfert 
d'o66dience n'est que I'abjoutissement de I'éternelle que- 
relle entre la papauté e t  le ,pouvoir diocésain. Nos re!igieu- 
ses de L*a Barre seront désormais-placées sous l'autorité di- 
r,ecte de I'évêque ; comme conséquence d.e cette Soumission, 
1.e couvent sera mis sous la dépend,ance de la paroisde 
Saint-M'artin de la ville. L*a première communion des enfiants 
y 'arrivaient .en procession e t  laprès les ,avoir feait communier, 
I'labb.esse leur donnait à déjeuner tainsi qu'tau clergé. >) 

Devlant les lourdes dépenses qu,e devaient entraîner les 
réparations urgent,es du mon'astère et l'impossibilité d:Y faire 
face, M'adeleine de Bourbon donnait sa démission, et liais- 
sait la pl.ace à Marite Joly de Fleury, fille. de Jean Joly de 
Fleury, conseiller tau P,arlement de Bret,agne, e t  de Chmur- 
lott,e dta Bourbon, autre sœur de I'év6que de Soissons: .née 
en 1647, Marime, (dès sa prime jeunesse, ,entPait ù I'Assomp- 
tion; nommée abbesse de La Rarre en 1702, elle fut bénite 
par Franqois 1.e T,ellier, évêque de Digne dans 1'6glise cles 
Frtancisoains de Raris ; elle mourut le 4 février 1711 ; lui suc- 
cédèr'ent Mlarguerite Dubois de Paris, pri,eure du Cowent, 
née 'en 1668 et nomméi par le roi, en 1711 ; puis Elisabeth 
Eléonor; Jtamain de Saint-Vict,or, religieuse de Bellech,asse à 
Ptaris, nommée en 1718 et décédée en 1745. Ce fut la der- 
nièr.e abbesse de 1.a M,aison; avec elle s'étteignit le monas- 
tère de La Barre, supprimé par I'évbque de Soissons, Fran- 
çois Fritz-J'ames, petit-fils naturel de Jacques II, roi d'An- 
glet,erre. II fut aumônier de Louis XV. Janséniste farouche, il 
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exigea du roi le renvoi de M m e  de Châte,auroux, mais lors- 
que Isa favorite reprit son empire sur le monarque, il fut 
lui-mêma disgrmacié et échoua à I'évêché de Soissons. II mou- 
nuit en 1764. Après la fermeture brutale du Couvent, cer- 
t,aines de ses religieuses allèrent ajouber le nom de La 
B.arre à celui de Saint-Paul de Soissons, qui devint, de.ouis 
lors, Saint-Paul de La Barre. (Gallia Christ. T. IX - Cal 271). 
I I  daut savoir que dès le XVlle siècle, la Cpmmunauté de L'a 
B.arre n.e i,ouissait pas d'une excellente réputcation, et les can- 
cans de notre b'onne ville ne se privai,ent pas pour affirmer 
que la maison voisine, sise d,ans l'enclos de vignes au-des- 
sous du i,ardin du couvent, dénommée ((La Folie l'Abbé),, 
propriété de l'abbaye de Prémontrés du Vtal Secret, était 
un lieu de rendez-vous, qui abritait les 'amours cland,estines 
du prieur Prémontré et  de l'Abbesse de L'a Barre; ton .alla 
même jusqu'à dire que La. Fontaine s'inspir'a de ces ren- 
contres sentimentlales à l'intérieur même du monastère pour 
écrire son conte (( Les Luneffes)). Or, il est bien certain que 
ce conte fut tiré d'une nouvelle de Eonaventure des Périers, 
e t  que l'aventur,e, qui en forme l'intrigue, 1.a présence du 
jouvenceau parmi les nonnes, s'.est passée dans un montas- 
tère de 1.a Hesse, uu  XVIe siècle; mais il se peut fort bien 
que l'a conduite h,asardeuse de l'abbesse de La Barre ait p u  
suggérer à notre fabuliste ce conte particulièrement gri- 
Gois. ll wnvi,ent de constlater que le relâchem.ent de la disci- 
pline, le relâchement des mœurs à l'intérieur d,e la maison, 
le m1anqu.e d'austérité monacale provenaient en grande par- 
tie de l'entrée de r,eligieuses d,e l'extérieur, envoyées là par 
lettres de cachet pour y expier leurs f,aut,es. C'est un p e u  
comme si  l'abbaye de La Barre étlait considérée c,omme une 
Bastille, une maison ,pénitentiaire, ch'argée de recu,eillir les 
esprits rebelles, les contestdaires de I'époqu,e, et spéci,ale- 
ment l'#abbaye de Jouarre ; c'est ainsi qu'une certaine sœur 
Burette, qui s'était distin,guée par une conduite -qu'elque peu 
dépravée, fut adressée à La Earre pour y faire pénitence; 
une .autre, la sœur de Grande Bonne y avait été exilée le 
15 Juillet 1703, sur Ica demande expresse de Bossuet, pour 
désordre sur les mœurs et tenhtive d'empois'onnement à 
Jouarre ; (( elle y apporta ses vkes ,avec elire D, selmon 1.a chro- 
nique. Ce n'est pas seulement sur le t,errain disciplinaire que 
les contacts de Lba 5,arre avec J'ouarre étaient nombreux, 
leurs rapports étcai,ent fort étroits t,ant sur le plan matériel 
que sur le plsn religieux, beaucoup de leurs terres, de lsurs 
fermes, de leurs bois avaient des limites communles, n'ot3aim- 
mient à IVerdilly, à Chlartèves, dans Ira forêt de Ris ; c'&aient 
l'occasion de trans,acti,ons et de nombreuses rencontres ; 
nous verrons aussi, à l'a fermetur.e du m'onastère, qu'elques- 
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unes des bonnes sœurs préférer se retirer à J'ou'arre plutôt 
qu'à SNaint-P,aul de Soissons. 

I I  est curi,eux de noter d'ans les compt,es de l',abbaye de 
J,oufarre, sous I'labbatiat de Mladeleine d'Orléans (1 476-1543), 
qu'il est dû 'au Couvent de t a  Barre un opiat contre la 
pestse, montrant 'ainsi par là sa grande notoriété dans I,a 
préparatiop des remèdes. (L''abbaye royale de Jouarre). 

Si  1.a suppression par l'autorité épiscopale de notre ab- 
bjaye dce Lma B,arre fut décidée brusquemjent, il convient de 
dire que l'a dernière ,abbesse, la sœur Saint-Victor, qui pas- 
sait pour être l'a fille naturelle du Régent, endosse une 
grand.2 responsabilité d'ans cette décision ; aussi bien par 
ses prodigalités que par des prétentions et démarches dé- 
pllacées, elle réussit à consommer 1.a ruine de l'abbaye; les 
6.000 livres d.e revenus étsaient loin de pouvoir satisfaire 
ses goûts frivol.es. Aussi, l'a vsoyait-on maintes fois à Ira Cour 
solliciter du pouv'oir, subventions et pensions,; t.ant et si 
bien que celui-ci, Imassé de tant de démarches, demlanda à 
I'évêque d'e Soissons Fitz-James, d'envisager lta fermeture 
de la Maison, ce qui advint en 1745. L,e prélcat pr0céd.a al.ors 
à la liquidation des biens de l'a Commun.auté; il les attribua 
purement et simplement au couvent Saint-Paul de Soissons ; 
en contr,epartie, celui-ci s'engage.ait à verser une .pension 
de 400 livres à chfaque religieuse de chœur, e t  de 300 à &a- 
que sœur converse. Quunt à Château-Thierry, il n'&ait pas 
oublié, puisqu'il bénéficimait de 650 livres en faveur de I'HÔ- 
pitfal des vieillards et orphelins de la ville, de 350 livres à 
la charitb commune des paroissas Staint-Mlartin e t  Saint-Cré- 
pin, de 400 livres QU Collège, et de 600 pour I'ét.ablisse*me.nt 
d'écoles chréti.ennes d'ans 1.a cité. lAbbé Pécheur - Annales 
du Diocèse de Soissons - Tome VII, livre 19). 

Les représent,ants de Château-Thi,erry ne manquèrent 
pas de pr?t.ester $olemme-nt oontre ces dispositions, con- 
traires, semble-t-il, aux Iarticlmes d,e l'a Chtarte d.e fondation, 
qui stipulaient, d'un,e f,acon précise, que les biens de l,a 
communtauté, capital et revenu, étaient propriété de la ville, 
e t  d'estinés lau soulbagement des pauvres et  des maltades. 
Contre l'enregistrement des lettr'es patentes obtenues par 
l'abbesse et les religieuses d'e Saint-Ptaul, IIa ville forma top- 
position. L'a procédure y trouv,a son compte ; I'maff.aire traî- 
n'a tellement en longueur que ri,en n'était encore t.erminé 
lors de Ira Révolution, qui résolut le problème en attribulant 
ù Ila. nation tlous l,es biens .en litige. 

A l'époque de l'a fermeture du Couvent, nonobstant 
I'hostjlité d'une grande part ie de l',opinion publique contre 
le transfert des biens de L,a Barr.e à Saint-Ptaul à Sois- 
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sons, I',ordonnNance d.e I'évêque Fitz-4ames n'men lavait pas 
moins reçr: son exécution, d'lailleurs a u  grand déplaisir des 
religieuses, qui 'avaient cru trouver un h.avre de paix mor,al 
et matériel. En 1767, un  inventaire des terres de I'mabba,ye 
ftaisait ét.at de 346 arpents en fermes, bois et prés. Dès 1746, 
un gr'and vicaire d,e Soissons venait .procéder au démé- 
nagement ; I'église étrait littér8a.lement dépouillée de ses 
objets e t  ornements, qui étraient f.ort nombreux e t  de 
grande valeur. Comme I'écrit l'Abbé Hébert dans son (( His- 
toire de Château-Thierry )), ce fut un  véritable scanda1.e. U n  
orfevra ouvrait les châsses, e n  jetait les reliques à berre; 
I'srgent,erie en était arrachée sans a u c u n  scrupule pour l,a 
fondre .et La mettre en masse ; un  marguilli,er de Slaint-Mar- 
tin rtamassa même la tête de S'ainte Pétronille, qui avait été 
jetée là sur le sol sans le moindre respect hors du reliquaire 
d',argent qui la renfermait. En réparation de cet outrage, le 
prieur-curé de cette paroisse e n  fit la tr.anslati,on solennelle 
dans son église de Saint-Martin. I I  prit soin de la repos,er 
dans une nouvelle châsse, et notre .Sainte Pétronille continuNa 
ainsi d'être visitée et honorée. Pend.ant ce t,emps, I'église 
de La Barre, qui ét,ait fort belle, ét,ait dém soie 1' avec une 
partie des bâtiments conventuels pour ne Icaisser qu'un ter- 
rain nu  voué désormais à la culture. L.a traditi,on rlapporte 
qu'elle posséd,ait 12 st,atuettes d'argent représentant I.es 
douz.2 ,apôtres; Imors de la guerre des L,orrains, on les avait 
cachées, et depuis, o n  ne put jamais les retrouver. On soup- 
conna quelqu'un de les ,av,oir déoouvertes, et enl,evées du- 
rant la démolition de I'édifice. Chaque stmatuette mesurlait 
environ un pi,ed et  demi de haaut.eur. 

Voici u n  inventlaire des biens fsonciers de l'Abbaye, 
dressé e n  1767, e n  vue de leur liquidsation définitive à Ica 
requêt'e de Me Francois Nicol,as Clément de 1.a R,oncière, 
dir,ecteur des Aides à Château-Thimerry, et e n  qualité d'éco- 
nome d,e l'ancienne Abbsaye de L'a Barre. 

Cet économe lavait été nlommé p a r  Mgr des Bourdeilles, 
évêque de Soissons. 

((L'emplacement de I',ancienn8e Abbaye de L'a B,arre et  
f,erme consistunt e n  bâtiments, cour, jardin, potager, clos à 
herbes et .arbres, sise à Château-Thierry, cont,enant la qu.an- 
tité de six 1a.rpents seite perches e t  d,emie. 

* 'i: 

Totsal de tous les biens de l'.ancienne Abbaye de La 

Les dits biens a u  dit Château-Thierry e t  autres terroirs 
Barre de Château-Thierry, tenus par plusieurs fermiers, 

se montment à la quantité de 346 a_rpents 46 perches 75. 
4; * E ;  
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Arpentage et mesurage général figuré de tous les biens 

de l'#ancienne Abbaye possédée dans le cours des années 
1767-1768 pa r  ordre de Me François Nicolas Clément de la 
Roncière, directeur des Aides de Château-Thierry, économe 
de la dite abbaye de La Barre, de Château-Thierry, 

Ttable lalphlabétique e t  noms des personnes qui ,possè- 
dent les biens (de l'abbaye de  la Barne: 

10) l'abbaye de La Barre, terre e t  dépendances affermées 
au Sieur Vignot, 

20) Biens dépendant de la ferme de Paupin affermés à 
l'a dame Vve Porché, 

30) Biens #affermés à Mme Le Goix, demeunant Fg de 
Marne, Château-Thierry, 

40) Biens de Brény laffermés tau Sieur Lamy, 
50) Biens de Bézu-St-Germlain affermes a u  Sieur Laubourg, 
60) Biens de  Blanchard affermés QU Sieur Colmont, 
70) Biens de Ita Thuillerye de Brasles afferm8s a u  Sieur Le 

80) Biens de Verdilly affermés au Sieur Mary, 
90) Biens des Chenost (Chesneaux) affermés a u  SieJr 

Gauthier, 
100) Biens de Champillon affermés a u  Sieur Gauthier, 
110) Biens situés près I'église de St-Martin et la fontaine 

Bilbaude à f e rme  a u  Sieur Bourgeois. 
L'avènement de la Révolution de 1789 mit le terme 

final à l'existence de l'abbaye, les Etats Généraux décidant, 
par décret, sa suppression pure e t  simple. C',est là un  exem- 
ple frappant d'une destruction systématique d'un édifice, 
qui fu t ,  comme beaucoup d'autres à l'époque, transformé 
en carrière et livré à la pioche des démolisseurs, jusqu'au 
moment où, faute de matériaux, le sol fut nivelé, après en 
avoir extrait les fondations même. Comme le dit Maximilien 
Buffenoir, e n  guise de conclusion : ainsi disparut l'abbaye 
de Lla Barre, dont les religieuses e t  l'(abbesse elle-même 
s'étaient rendues célèbres par ce qu'on appelait alors 
< leurs joyeusetés )) (Mes études s u r  La Fontaine), et  i' sa j ou- 
terai : Ainsi finit l'histoire d'une maison charitable, qui eut 
ses jours de gloire, e t  digne de la protection des grands )>. 

Ray, 

(le 25 Avril 1970) R. DERUELLE. 

* + *  
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RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 
- DE 1970 - 

Séance du samedi 31 janvier 1970 

L'ACADEMIE FRANCAISE 
ET LE DEPARTEMENT DE L'AISNE 

(3. PARTIE) 
par Monsieur André LORION 

I I  rappela ,en premier lieu, pour mémoire, que l'?académi- 
cien Camille Rousset, histsorien de Laouvois. e t  des volontsaires 
nationaux de 1.a Révolution, 'est décédé en 1802, à Saint- 
Gobain, chez son gendre Alfred Biver dont le père était 
administr,ateur de l'a Société des Glaces de SaintGobuin. 

II évoqus ,ensuite l'a mémloire de Jean Richepin, poète de 
l'a (< Chanson des gueux )) et des (( Blasphèmes)), dramaturge 
appl,audi du ~Chemineaun -qui, né, à Médéa où son .père 
était officier, appartenait par toute s,on ascendance à la 
Thi&a.ch,e à laquell,e il resta constamment attaché. Rich,epin, 
élu en 1908 QU f,auteuil d'André Theuriet, dGcédé, eut un 
excellent comportement 'académique. I I  reçut, en 1918, le 
M.aréchal Joffre, plus +ard Georges Lecomte e t  délégué 
de F. C,oppée e t  de J.M. de H6rédiai il le fit avec aut'orité. 

Après J. Richepin qui avait voulu remettre à l'honneur 
quelques vieux mots de sa. province ancestrale, Mbonsieur 
L,ori,on rappela ensuite 1,onguement que P'aul Claudel, né 
en 1868 à VilCeneuve-sur-Fère, #auteur illustre dfe (( l'Annonce 
faifse b Marie D et de (( l'Otage )), œuvres tout.es imprégnées 
du terroir du Tardenois, reste, pour la première moitié du 
XXe siècle, I'écrivain de I'dlite. Poète, dramaturge, essayis- 
te, penseur, Claudel avait sa place, sembl,e-t-il, particulière- 
ment marquée à l'Académie, et, de ce fait, dès 1915, pour 
<<l'Annonce)) lui fut décernée, par elle, 1.e Prix V. Michaud. 

En 1915, Claudel se pr8sent.a aux suffrages des aoadé- 
miciens de l'époque. On lui opposa le romancier Cltaude Far- 
rbre, .et à l'a. suite d'une campagne achqarnée men& par 
l'Action Frangaise, Farrère fut élu à 15 v,oix contre 10. Mé- 
content de cet échec, Cl,audel refusa de se représenter jus- 
qu'au jour où son adversaire Mtaurras, ayant été radié de 
I'Aoadémiie, il acceptla de Caire partie de ceUe-ci ; il fut élu 
,ainsi par 24 voix sur 25 vot,ants, .en 1946. La glloire de l'écri- 
vain, par ailleurs diplomate éminent, éFait telle qu'il eut 
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été très regretbable pour l'illustre compagnie, de ne point 
le compter parmi ses membres. On le comprit de part et 
d',autre et aussi QU sommet de l'étut. M. Lorion, avant 
d'achever son étude, rechercha quels hommes de l'Aisne 
eussent pu entrer à l'Académie et en ont été pourtant écar- 
tés ; les aspirants au 41. fauteuil furent ainsi évincés : Louis 
Racine, grâce à l'astuce du Cardinal Fleuyy, Arsène Hous- 
saye (natif de Bruyères près de Lmaon), auteur précisément 
de l'ouvrage ((le 47. fauteuil)) où il a énuméré les grands 
grands noms absents de l'Académie, Alexandre Dumas, né 
à Villers-Cotter$ts, que son f i ls  vengea de cet éloignement 
lorsqu'il fut lui-même élu. Quant à Mgr Miguet, né à Bran- 
court, archevêque d'Albi, réputé au début de ce siècle pour 
son éloquence, sa science d'exégète, il fit acte de candida- 
ture, pressenti par Lavisse et Hanoteaux, mais se retira lors- 
que la ((droite. académique lui opposa le Cardinal de Ca- 
brières. En terminant, l'auteur se livra à une comparaison 
entre les Acadhiciens nés dans l'Aisne et ceux issus de 
quelques autres départements significatifs. II conclut que, s i  
certtains de ceux-ci l'emportent par le nombre, il n'en est 
guère pouvbant offrir, sur le plan strictement littéraire et 
comme ayant figuré parmi les quarante, des noms tout 
ensemble aussi chargés de gloire que ceux de Racine, La 
Fonbaine e t  Paul CLaudel. 

S6ance du 48 février 
EDMOND AMAN-JEAN 

(Sa place dans la peinture contemporaine) 
Edmond Arman-Jean, père du conférencier, artiste peintre 

et portraitistme en v8ogu.e des i.olies femmes de l'a belle Epo- 
que - personnage intellectuel et qui tint une place impor- 
tsante d,ans le milieu pictural parisien de 1880 à 1936. 

Le conférencier, .en 8 t.able.aux chronologiques, brossa les 
étapes de ce peintre *symbolique qui fut houte sa vie un 
franc-tireur independant indifférent aux modes et aux in- 
fluences du moment. Et Di,eu sait s' i l  y en ,eut durant cett,e 
période qui vit le triomphe des Impressi~onnistes, la naissan- 
ce dles Ftauves, du cubisme, de l'expressionnisme, pour 
s'achever dans le Nirvana >) de l'abstrait - ce ri,en encatdré. 

L'enflance du peintre s? pass'a dans une grande maison 
de St-Amand Pau bord du canal, pegard,ant ICI tour espagnole 
de I'Eglise. La f,amille Jean possède l'a b'atellerIe par péni- 
ches du Nord de PLaris. L'enfant rqgurde à travers les brouil- 
Icards fréquents, ch,arger les péniches. II rêve, il dessine. A 
I'âge de six ans il est orph.elin. On le confie à l',oncle Léo- 
na.rd Jean qui hfabit.e au bord du canal de L,a Villette, d'ans 

. 
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une gr,ande propriété dont le parc domine l'hôpital St-Louis. 
I I  la 10 ans, durant le siège de Paris par les Allemands, ;et 
11 'ans lors de 1.a Commune. La f,amille Jetan, ruinée par la 
guerre, confie l'orphelin à un dernier oncle, chimiste, inven- 
teur des savons, qui s'empresse de mettre son neveu pen- 
sionnaire chez les Jésuites de la rue de la Poste. Là, il .r.epit 
une éducation sévère, cathtolique et  m,onarchiste. En f,ait, 
il se développe seul, suns famille et se cultive pour le mieux 
dans ce milieu intell.ectuel parisien de 1880, où le symbolis- 
me Be'audelaire-Verlaine s'oppose au tri,omph,e des im,pres- 
sionnistes. Psassionné de dessin, il entre à I'Ecole des Beaux- 
Arts, dans l'atelier de Ehmann. C'est là qu'il va f,aire amitié 
,avec Seurat. Dupant 8 'années, i ls  vont vivre ensemble d,ans 
un atelier de la rue de l'Arbalète. Leurs vrais maîtres suc- 
cessivement, ce sera Puvis de Chavannes, Van Gogh, Degas. 

Puis Seurat invente le divisionnisme et meurt. Amsn-Jean 
continue son chemin solitfaire, trouve sa touche tournant,e D 
et  se marie à Thadée J.acquet, l'a fil1.e d'un Préf,et de I'Em- 
pire. Touché par la tuberculose, con l'envoie se guérir à 
Amalfi. I I  beint les filles du Golfe de Sorente, arec des tons 
vifs citron ,et orange sur un fond de mer bleue. 

Lorsqu'il revient, il expos,e 'au sal,on de la Nationale et à 
Ila. société nouvell.e, chez Georges P,etit, rue de Sèze. C'.est 
l'époque des (( Confidenc,es B et du (( B.anc v,ert D qui le rend 
célèbre. I I  devient I,e portraitiste à la mode des j'olies 
parisiennes de 1900! à 1910. I I  peint de grandes décorations : 
aux Arts Décoratifs, à l'Institut de Chimie, pour 1.a Chambre 
des Députés du Chili. Entre 1912 et  1914, on sent 1.a guerre 
s'approcher et ce monarchiste laccrfoche aux marronniers 
verts dsans ses scènes d.e la rue Prarisienne, le petit dr'apeau 
tricolore. 

Durant la Guerre, inquiet pour son fils au  front, il ne peut 
peindre. Ssauf cependant I'madmiruble portrait de M,onsei- 
gneur Péchenard, réfugié à Château-Thierry. 

Après 1920 et  jusqden 1935, d.ate de sa mort, Edmond 
Aman-Jean, revenu de tout, dem,eure él,oigné dles modes et 
querelles picturales. II restme à I'écart d,es Fauves, du Cubis- 
me, du surréalisme, de l'expressionnisme et, bien sûr, de 
l',abstrait. Sa peinture reflèt,era toui,ours INa poésie symboli- 
que du réel. Ses dernières ceuvres -.purmi les plus bell,es - 
célèbrent les jolis modèles qui fument rêveusement Ileur ciga- 
ret t'e. 

L'expositicon rétrospective d'une partie de son œuvre, taura 
lieu du 3 avril au 4 mai 1970, au Musée des Arts Décora- 
tifs, .au P,avillon de M.arsan, 107, rue de Rivoli, à Pluris-ler; le 
vernissage le 3 .avril de 18 à 20 heures, sena présidé par 
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M. P,alewsky, Présid'ent du Centre Constitutionnel, ami et 
,admirateur d'Edmand Aman-Jean. 

S6anct du samedi 91 mars 

" L a  Fontaine et le ThBâtre" 
par Monsi.ew BUFFENOIR 

Le génie de L'a. Fontaine est surtout dans les f,ables, lia 
valeur d,ans les contes. Mtais d'ans 1.e théâtre, de  sens dfiama- 
tiqJe, le poète s''en trouve ici assez dépourvu. Et,ablissons-en 
l'inventaire mis à part <(les Rieurs du Beau Ricbardn que 
l'on ne peut considérer comme unme comédie. C'est une 
farce qui s',apparente à celles du Moyen-Age. Dans le reste, 
il convient da distinguer les pièc,es qui sont de lui s~sul et 
celles qui sont dues à sa oollab,ofiation avec Champmeslé 

- Les premières se décomposent ainsi : 

En fait d'Opéra, celui qui s'intitule Daphné, publié en 1682, 
mais isamais représenté ; un fragment d'un autre, Galatée, 
jvamais ,achevé ; un troisième enfin, Asfrke, représenté en 
1691, :avec musique de Colasse mais sans succès. 

Un fragment de tragédie, Achille, que son auteur ne 
publia pas - 

Enfin, deux comédies complètes : l'a première en 5 act.es, 
l'Eunuque représentée sans succès en 1654; l'a seconde en 
1 .acte, Clymènc, i-amais représentée, publiée en 1671 avec 
les contes, m.ais d'ont la composition est #antérieure à 1661 
et remonte lau temps de 1.a fav,eur de Fcouquet. 

Comme o n  ne peut juger, cette œuvre dramatique person- 
nell,e est restée en partie à I'éttat d'ébtauche, e t  n'attest,e 
guère de la part du poète que des velléités. 

Les comédies en collaboration avec Chamlpmeslé : 

En 1678,il dédie à M m e  de Champmeslé {actrice) un de ses 
contes les plus spirituels : Belphégor. 

Enfin en 1684, 85, 88 et  93, il signe avec le mari qu'atre 
comédies d'ai I 1 eurs médi,ocres. 

L a  première intitulée R,agotin ,ou le romcm comique, ab- 
surde let ennuyeuse. La seconde, qui .a pour titre ((.Le Ho- 
rentin >>, en 1 #acte. Elle porte contre la ital6ousi.e et, de f q o n  
plus générale, contre la tyrannie des tuteurs. Le thème 
n'ét'ait pas nouveau et  Molière, avec combien plus .de génie, 
l'avait traité d'ans I'écok 'des m.aris 'et 1'8cole des femmes. 

Plus originde, plus amusante est celle qui suit en 1688 
(( La coupe enchantée )), Elle n'.a qu'un acte comme Iea précd- 
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dente, et est en prose, ce qui, pour une comédie, est !oin 
d'être un dé6aut. 

Deux ans seulement lavant sa mort, i l  signe avec Champ- 
meslé la 4. 'et dernière comédie. 

Cette comédie, représentée le ler M.ai de l,adite unnbe, 
s'intitule u Je vous prends sans vert )), vieille expression a u -  
j.ourd'hui tombée en dhsuétude. (Prendre a u  dépourvu et e n  
déflau t) . 
S6mce du samedi 96 septembre 

'L'Bvolution des paysages de Haute-Brie" 
d'aiprès 1.a photographie .aérienne et la carte de Cassini 

par Monsieur PLAVINET 
Lba comparaison des cartes anciennes et des photogra- 

phies 'aériennes permet I'étude rétrospectiv'e de cert,ains 
aspects des payscages e n  Haute-BrZe. Malgré de sérieuses 
imperf,ections, lla carte de C,assini constitue une b,ase homo- 
gène datée de la f in  du XVllle siècle ; des ré.alisations cartto- 
grcaphiques à plus petite échelle e n  dérivent, et notamment 
la (( C,art,e de Champagne et Brie avec les pays circonvoi- 
sins )). Les planch,es-mères du 1/80.000e offrent un  rel,ais 
chronologique interméditaire (première moitid du XlXe siè- 
cle). La photographie .aérienne complète utilement les cartes 
et apporte d'utiles précisions concernant l'utilisation du sol 
et le d&périssement, éventuellement l'apparition de certains 
hlabitats. Dun'e façon générale, les domaines privilégiés pour 
ces observiati(ons sont constitués par 1.a frange de contact 
entre bois et champs d'une part, versants abrupts délaissés 
et pentes douces exploitées d'!autre part. L,es exemples les 
plus significatifs peuvent se rencontrer dans les secteurs 
suivbants : 
- environs de Condé-en-Brie : versants abandonnés avec 

murgers de pierres; - vallée de l,a Marne, entre Courthiézy et  Jaulgonne: mê- 
mes phén0mèn.e.s avec peculs des champs et  de I'hsabitat ; 

- Forêt de Fève : défrichements récents avec crémation d'ha- 
bitats ; 

- Ancienne forêt du M'ans, entre Jouarre et  Goulommiers: 
défrichements récents, mais précédés d'une évolutilon 
chronologique 'assez complexe. 

Ainsi, l'a comparaison de ces différents documents carto- 
graphiques e t  photlographiques permet la convergence de 
techniques complémentaires e n  vue d'une Feconstitution des 
étapes d'laménagement des paysages depuis lai fin de l',an- 
cien régime. 
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S6ance du samedi 31 octobre 

"'Les Maladreries de la rhgion de Château-Thierry" 

par Monsieur DUMON 

Le conférencier étudie d'abord les caractéristiques des 
maladreries. I I  indique où elles se situaient, comment elles 
étaient constituées, comment elles fonctionnaient. II fait  une 
distinction entrse les (( Maisons-Dieu )> et les (( Ladreries )). Les 
premières recevlaient les passants e t  l'es pèlerins, ainsi que 
les malheureux; les secondes recevaient les lépreux ou 
Iladres. I I  donne ensuite quelques indications sur la façon 
dont se mclnifestait La mabadrerie. Puis il passe en revue un 
certain nombre de maladreries de la région. 

- Maladrerie de Château-Thierry : lactuellement Hospice de 
1s Charité. Elle fut fondée tau XII. siècle, grâce à la géné- 
rosité des habitants de la ville; 

- Maladrerie de Blesmes let Chierry: Elle était située à la 
limite des 2 communes, dépendait de l'#abbaye de Chézy. 
- actuellement une pépinière. A noter également à Bles- 
mes, dans la ferme du ((Mont de Blesmes,,, I'emplace- 
ment d'une chapelle, dans une pièce de l'immeuble. La- 
dite !appelée par Souliac Boileau (( Chapelle de la mala- 
drerie )) du B Mont de Blesmes )) ; 

- Maladrerie de Brades: C'est 'actuellement IIa maison OC- 

cupée par le garde-chasse du Bois de Barbillon; 
- Maladrerie dEssômes: Elle se situait à Aulnoy et à 

proximité de l'ancienne gare du C.S.A. Elle dépendait 
de I'tabbaye de St-Marc; 

- Maladrerie de Nogentel: Elle se situait à la limite des 
communes de Nogentel, Etampes, Nesles-la-Montagne au 
lieu-dit <( Le Luxembourg )) ; 

- Maladrerie de Charly: Elle fut fondée par I'tabbaye de 
Notre-Dame de Soissons. Elle se trouvait dans la rue de 
l'Hôtel-Dieu, c'était certainement une Maison-Dieu ; 

- Maladrerie de Champ Ruche: Sur la  route de Charly à 
La Ferté-sous-Jouarre, à 1 km. tau nord de Crouttes. Elle 
possédait une chapelle ; 

- Maladrerie de Chézy-l'Abbaye: Elle était située sur le 
chemin de l'abbaye, à 150 mètres environ de l'ancienne 
église St-Fiacre. Elle dépendait de l'abbaye et bénéficiait 
de donations rcoyales ; 

- Maladrerie 'de Montlevon: Elle fut fondée par l'abbaye 
Si-Jean-des-vignes de Soissons. Elle se situait au lieu-dit 
(< La Maladrerie >) ; 
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- Maladrerie dle Pargny: Elle était située à proximité du 

- Maladreries de Montfaucon et Essises : Dépendaient b u -  

II continue .ainsi à donner toute une série de renseign,e- 
ments sur les mlaladreries de Crézancy, Condé-en-Brie, Mon- 
treuii-aux-Lions, Gand,elu, Oulchy-le-Château, Lu Ferté-Milon, 
Neuilly-St-Front, Fère-en-Tbardenois, Chézy-en-Orxtois, Marizy- 
S,ainte-Geneviève. 

Enfin, il conclut en disant : << Les véritables léproseries 
ét'aient des bidonvilles, à I'écart des ugglomérati.ons à 
prcximité d'un point d'eau. )) 

Séance du samedi 98 novembre 

Moulin de I'Echolle ; 

tes deux de la C0mmanderi.e de Viffrort. 

"La vie municipale à Château-Thierry en 1870 et 1871" 
d'.après le rmegistre des délibérations du C.onseil 

par Monsieur BEAUJEAN 
I I  résume les f,aits politique et militaire de juillet 1870 à 

mars 1871, puis brosse Ire tableau de Ica ville. Voici les offi- 
ciels: M. RolCat, éphémère sous-préfet, le député M. de Til- 
Icancourt e t  M. de Gerbrois, maire de notre ville durant 
30 'ans. 

Après I,es désastres d'(août et septembre, le Gonseil Mu- 
nicipal se rallie 'au gouvernement provisoire. Les tâches ne 
manquent pas. Le travail, assurer le ravitaill,em,ent de la 
popul~ati~on, maint.enir l',ordre, éviter le pill,age des maisons 
u bandonnées. 

Le 11 septembre, las Allemands arrivent e t  M. de Ger- 
brois d'oit recevroir le roi de Prusse et Bismarck; il le fait 
avec dignité, notamment Ilorsqu'il s'(agit de passer le pont 
qui pourruit être miné. I I  tente de  remettre en route les 
cours du collège en utilisant les services du seul professeur 
resté à son postle. 

L'inspection généra1.e des étapes s'inst.alle à Reims, un 
officier la représente à 1.a sous-préfectur'e. La municipalité 
doit (assurer le logement, la nourriture d.es troupes d'occupa- 
tion. Tâche difficile. Les réquisitifons pl'euvent, hangars, 
baraques-ambulanc.es, fournitures de toutes s'ortes, suns ou- 
blier vins de Bordeaux et de Chmampagne. L,e chômage 
s'étend dians l'es chantiers de lai ville. On paie les ouvriers 
O F  20 de l'heure plus O F  10 par jour pour chaque enfant en 
dessous de 16 ans à partir du 2e. 

Le Conseil dissoils, est remplacé par une commission de 
3 membres qui décide de s'cadioindre les anciens conseillers 
municipaux ! 
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Le mystérieux effondrement du tunnel de Nanteuil rend 

l'occupant méfiant qui désigne trois notables qui accom- 
pagneront les trains matin e t  soir. Plus grave: ordre de 
verser les contributions à l'autorité allemande 296.712 F. 
Refus général des contribuables. Une autre imposition, la 
part de la ville dans l'amende d'un million tau département. 
Que fa i re? On fera un emprunt e t  on paiera. 

28 janvier: Gapitulation de Paris et trève d e  3 semaines. 
Alors, inutile de payer ! En réponse, 3 !otages sont immédia- 
tement emprisonnés, MM. Escudier, Drouet e t  le Procureur. 
MM. Gardeur let Encelin #avisent dans un traité de droit d'un 
auteur germanique, un article interdisant toute levée de 
contributions pendant la durée d'un (armistice. Excellent 
argument qui embarrasse les autorités. Le cas doit être sou- 
mis à M. de Bismarck. 

Munis d'un Ilaissez-passer, MM. Gardeur et Encelin vont 
à Paris, dans la voiture de Thomas, trouver le ministre des 
Affaires Etrangères, Jules Favre, qui discutera de la ques- 
tion, .avec le chancelier. Résulttat : Jules Favre, après entente 
(si possible) ,avec un Bismarck de mauvaise foi, enverra, par 
télégreamme, le résultat de sa démarche le lendemain sans 
faute. 
La dépêche ne parvint ilamais à Château-Thierry ! Alors, 

que faire ? 
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SOCIËTE HISTORIQUE DE HAUTE PICARDIE 
HISTOIRE DU LYCÉE 

DE GARçONS DE LAON (1887-1914) 

1) CONSTRUCTION DU NOUVEAU LYCEE 

Georges Ermant fut l',architecte du nouveau collè,ge, tom- 
m e  i l  lavait été celui de Ica nouvelle école normale de gar- 
çons, construite peu aupar'avant. 

Les fouill,es furent commencées men mars 1885 et les bâti- 
ments ouverts e n  oct.obre 1887. Les tr,avaux durèrent donc 
deux tans et demi. Les fondati,ons fureni  difficiles, car on 
trouva, comme part,out sur  le pllateau de Laon, des carrières 
ab.and0nnée.s. I I  ftallut faii-e des fcondati,ons iusqu'à la ,glaise. 

On utilisa beaucoup 1.e fer pour les ch'arpentes, les solives 
des parqu,ets, etc.. . dans un  but de protecti,on contre l'in- 
cendi.e. Déjà Boeswihald, sous le Second Empire, avait em-  
ployé le fer  pour restaurer la ch,arpent,e de la Cathédrale 
et ce matériau ,av,ait également été utilisé pour les halles 
de Paris par Baltsart. 

Ce nouwau lycée couvre 2 hect,ares. I I  la été c,onqu pour 
pecevoir : 

+ 50 demi-pensionnaires, + 100 .ext,ernes surveillés ou libres, 
Soit, 350 élèves tau Potal. 
Çes élèves devaient être particulièrement a u  l,arge, puis- 

qu'on 'a pu mettre dans les mêmes I,ocaux ces derniers, 
temps jusqu'à 1.400 élèves, dont 400 internes, e n  se conben- 
bant d'aménsager I.es combles de deux bâtiments e n  dortoirs. 

On construisit trois grands bâtiments parallèles et per- 
pendicullaires a u  bâtiment contenant les réfect,oires, cuisine 
et bibliothèque et & l'a, place du lycée, 8appelée, 6 c.ett.e 
époque, r u e  Saint-Etienne des Chaamps. 

Un des grlands bâtiments était destiné aux petits, le se- 
cond 'aux moyens, le troisième aux grsands. 

Au rez-de-ch.aussée de ch.aque bâtiment sont les classes, 
a u  premier et kau second les dortoirs. D a n s  ceux-ci, i l  est 
prévu 28 m3 par lit, soit 3m. de haut sur 3m. de large, sur 

200 internes, 
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3-m. de long. Gomme ton peut compter qu'un lit occupe 1 m. 
su: 2m., oelsa donne des .allées latérales de 2m.  entre chma- 
que lit contr,e 50cm. pour l'sncien collège ! I I  y a donc un 
très gros progrès dans le confort des internes. Les allées 
Iongitudin,ales sont taussi de 2 m. 

Les cours sont (orientées ((vers l'.est let le midi d'e f,aqon à 
permettre leur  complètme insol.atifon, tandis que les grands 
bâtim.ents les protègent contre les vents du nord et les 
vents humides du nord-ouest. Cette orientaaion a encore 
I'cwantage de ménager taux &lèves les perspectives éten- 
dues du commencement des plCaines de 1.a Champagne ... D 

(< L,es fuces d'éclairage des locaux scolaires sont toutes 
a u  nord-est, orientati.on excellente 'en ce qu'elle permet de 
profiter, le matin, de I'acti,on bienf,aisant,e des payons du 
sol.ei1 'et .d'en êtr'e préservé a.ux heures ch.audes du jour ... )) 

Le nouveac lycée coûta un  peu plus de deux millions. 
L'Etlat donna la moitié de cette somme e n  25 cicompt,es et  
la ville l'vautre moitié. Elle fit pour cela un emprunt, rem- 
boursable e n  27 Jans, ù la Gaisse des Lycées, créé,e par 
une loi de 1880. 

La ville prit à sa charge les grosses réparations du lycée 
qui resta sa propriété. P'ar contre, le renouvellement du mo- 
bilier incombait à I'Etlat. 

L,orsque le lycée bouvrit ses portes e n  octobre 1887, i l  éfiait, 
certes, très spacieux 'et très fonctimonnel, mais on lui trouva 
à l'a 1ongu.e qujelques imperfecti,ons. 

Ainsi, le Ilaboratoire de chimie ne  peut ,admettre que 8 
élèves d,e l'enseignement spécical à [a fois. Or, .en 3e année 
(l'équivralent de 1.a 4e), i l  y la 14 élèves (en 1889. I I  faut donc 
les déd'oubler. M'ais e n  novembre 1889, o n  instaallme u n e  salle 
de m:a ni p u I u t  ion. 

Laes inst,all,ations sanit,aires sont laussi très réduites, comme 
nous le v,errons plus [coin, lorsque nous parlerons de la pro- 
preté des internes. On n'instfalla des douches qu'en 1905, 
soit près de 20 {ans après l'ouverture du nouveau lycée. 

8 1  

II) LES PROFESSEURS 
Niveau culturel de ceux-ci 

Lors de 1.a création du nouveau lycée, de jeunes agrégés 
arrivèrent ,en foule: 9 (au totall, 5 .en cl,assique, e n  lettres e t  
e n  grammaire, dse Ita rhétorique à l'a 5. et 1 'en s;p,éciol-let- 
tres ; 2 \en sci,ences e t  1 e n  histoire. 



- 25 - 
Ptarmi les professeurs de l'ancien collège, à part Lefèvre, 

professeur de philosophie, qui devint très vite agrégé (l), 
seuls un licencié pt un breveté de Cluny purent se mciintenir 
dans leurs chaires de math et d'allemand. 

Les autres s'en allèrent, ou refluèrent en 6e, dans les clas- 
ses élémentaires (78 à 9e)  et primaire et  dans I'enseigne- 
ment spécial. 

Ainsi, tous les professeurs de Iaa 4. à la 8 e  reculèrentde 
deux classes, celui de 4. passant en 6. 'et hainsi de suite. De 
cette manière, le professeur de 6 e  était licencii., ceux de 7. 
et 8. bacheliers, ceux de 9 e  et de la classe primaire (future 
10e),  titulaires du brevet supérieur. 

Par ailleurs, un breveté de Cluny et  un licencié passèrent 
en spécial. 

De cette manière, en face des 9 nouveaux agrégés, 10 
anciens professeurs du collège se maintinrent au lycée : 
1 'agrégé, 2 brevetés de Cluny, 3 licenciés, 2 bacheliers, 2 
brevetés supérieurs. Ils restèrent surtout en sciences, langue 
vivcante, dans le petit lycée et en spécial. 

* 
* Y  

Les anciens professeurs 

Ces anciens professeurs du collège restèrent très long- 
temps d,ans le nouveau lycée, lalors que les nouveaux agré- 
gés se succédèrent à une cadence *ccélérée. 

Parmi les longétivités les plus remarquables, on peut 
citer ceux qui sont restés )au lycée de 1887 à 1914 ou 
presque : 

10) Dupont, prfofesseur de math. 
20) Frfangais, professeur d',allemand. 
30) Ducloux, prloflesseur d,e 8. (2). 
40) Auvigne, professeur de  9e, puis de spécial et de 

50) Didier, maître de la cbasse primaire (future 10e).  

Tous étaient d'canciens professeurs de collège. 
Nous n'avons les lieux de naissance que de trlois d'entre 

eux: un seul était du Laonnois, les deux autres étaient de 
Meurthe-et-Moselle et de Haute-Marne. 

moderne (3) 

(1) Celui-ci deviendra, par la suita, doyen da la Faculte des Lettres de Lille. 
(a) Celul-ci, aprbs sa retraite, a occup6 le poste de bibliothecnire municipaL 
(3) Cet Auvigne, modeate brevet6 superleur, 6veIlla la  vocation de M. hlilloux, 

membre de PAcadbmIe des sciences, math6maticien, ancien Blbve du lyc6e de 
Laon de 1909 B 1912. 
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Le professeur de gymnastique, le Lorrain réfugié après 

1871, Dieffenthaler, qui était déjà également a u  collège, 
resta lui aussi tau lycée de 1887 à 1914. 

Ils avaient, e n  1887, de 26 à 40 lans. 
Mlais, lorsqu'un de ces vieux professeurs partait, i l  était 

remplacé par un  jeune de niveau supérieur, même dans la 
section élémentaire. Ainsi, Iorsqu'Auvigne, simple breveté 
supérieur, quitta la 9e, e n  1888, i l  fut remplacé par un  
licencié ! 

*** 
Les nouveaux professeurs 

A côté de cette poignée de professeurs stables, ce fut 
un  défilé de jeunes professeurs, dans les chaires de philo- 
sophie, d'histoire, du second cycle e t  de 3., dont quelques- 
u n s  devinrent célèbres par la suite. 

I I  semble, en effet, que le poste de Laon ait été demandé, 
entre (autres, par un  certain nombre de  brillants agrégés, 
sortis de I'Ecole normale supérieure, qui voulaient se rap- 
procher de Paris. Or, i l  n'y lavait, à l'époque e t  jusqu'en 
1960, que très peu de lycées e n  province. I I  n'y e n  avait 
que deux dlans l'Aisne e t  un  (agrégé n e  peut se faire nom- 
mer que dans un  lycée. 

Lca chaire de philosophie, e n  particulier, fut occupée p a r  
toute une série d'hommes plus o u  moins illustres. Les plus 
connus sont : 

Le romancier Farigoule, plus célèbre SQUS le pseudo- 
nyme de Jules Romlains, n é  e n  Haute-Loire e n  1885, e t  pr'o- 
fesseur à Lsaon de 1911 à 1914, soit de 26 à 29 ans. 

Le dramaturge et  romancier Jean-Paul Sartre, n é  à 
Qaris e n  1905, et professeur à Laon en 1936-1937, soit à 
31 -32 (ans. 

Mlais, d'autres moins connus ont tout de même tenu  J n e  
pbace assez éminente. I I  s')agit d e :  

10) Gustave Téry, né à Lamballe (Côtes-du-Nord) e n  1871, 
mort e n  1928, professeur à Laon de 1904 à 1906, soit à 33- 
35 lans, fondateur e t  directeur du iournal parisien vadicul 
et lanticlérical (( L'ffuvre n. 

20) Armand Cuvillier, n é  à Paris en 1887, auteur d'ou- 
vpages de philosophie et sociologie, d'un manuel de phi- 
losophie, professeur à Laon de 1925 à 1932, soit à 38 - 45 ans. 

Comme (agrégé de lettres, i l  faut citer le professeur de 
ire, FpanGois Albert, lui  aussi (ancien dlève de I'Ecole nor- 
male supérieure, n é  ù Bordeaux (en 1877. I I  enseigna à 

10) 

20) 
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L,aon de 1901 à 1903, soit à I'âge de 24 à 26 tans. II est deve- 
nu ensuite journaliste, puis ministre de I'lnstrxtion publi- 
que d,ans le premier Gabinet H.erriot d,e juin 1924 à avril 
1925 et ministre du Tr'av'ail dans le premier Cabinet Dala- 
dier d,e jlanvier à octobre 1933. 

C.es professeurs s''arrangeaient pour séjourner le moins 
possible à Lcaon et être 1.a plupart du temps à Paris ! 

Ainsi, Albert n'ci pas de classe du mardi 16 h. au vendredi 
8 h. ; Téry est libre du mercredi midi 'au samedi 8 heures. 

Un ,autre professeur de philosophie, R,ageot, q.ui a pré- 
cédé Téry 'en 1903, n'la pas de classe du mardi soir ,au ven- 
dr,edi 14 h. 

Cela .est possible parce que leur horaire est assez réduit : 
Ainsi, Téry n'a que 12 h. de classe. 

* * *  
Professeurs envahissants 

Certains professeurs, persuadés sans doute .que 1.a disci- 
pline qu'ils ,enseignent *est supérieure à tout,es les lautres, 
se montrent particulièrement env,ahissants : 

Ainsi, en oct,obre 1895, un professeur de  lettres dbe seconde 
demande trop d'ouvrages dassiques pour ses élèves et ftait 
daire trop d,e dépenses à leurs ftamilles, malgré les nom- 
breuses circuCaires. 

En 1893, il y ta une disput,e ,entre un professeur de rhé- 
t,orique et  un professeur d',allemand parce que le premier 
soutenu par le proviseur, accuse le second de donner trop 
de devoirs d'$allemand. 

Enfin, Midoux 'avait été prdesseur de "dessin jusqu'à s,a 
mort en 1890. Il la légué une imporbante collection de des- 
sins e t  gravur,es $au musée de Laon. II ,n'appar,aiss.ait ilamais 
aux réunions de pt-of,esseurs. 

Son sucoesseur, tau contraire, y tappapait et, pour montrer 
l'importance du dessin, que bout le monde considère com- 
me second,a.ire, il refuse le ttabl.eau d'h0nneu.r à 71 élèves sur 
300, même à des élèves modèles! Lme .proviseur est bien 
ennuyé ! 

* * *  

feçons particulières 
et autres sources complémentCaires de revsnu 

Comme les professeurs étlaient mieux payés d,ans le !ycé,e 
qu',au collège, i ls  lavaient mloins besoin de lecons psrt i-  
culières pour arrondir leurs maigres émoluments. 
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Tout.eftois, les professeurs non agrégés ét,aient encore 

assez mal rémunérés. L,es licenciés n'.avaient encore que 
2.600 Fr. par an, soit *environ 10.500 Fr. de 1971, 875 Fr. 
par mois! 

Donc, les leçons particJlières étsaiant les bienvenues. P.wr  
un professeur d'ctllemsnd, I,es cl,asses de rhétorique ( , ~ ù  
l'on préparait (au bacca1,auréa.t) .et de 6. (où les Clèves, ve- 
nant du primaire, devaaient rattraper leurs camar,ades arri- 
vant du lycée) ét,aiant celles qui donnaient le plus de leqons 
particulières. En effet, les élèves du petit lycée avaient déjà 
f5ait trois tannées d',allemand. 

Or, Leroy lest arrivé quelque temps après I,a rentrée en 
1887. On sa. ,donc dlonné à son collègue Français ces classes 
intéressantes de rhétorique et  de 6e. II s'en pl.aint vivement 
,au proviseur. Celui-ci rétorque qu'il f.allait donner d'urgence 
un professeur à ces deux cl.asses, pour les deux raisons in- 
diquées plus haut. 

Par la suite, il est défendu ù un professeur de donner des 
lecons à un élève d'âge scolfaire qui ne serait pas du lycée 
ou dJ collège de filles de Lson. I I  f,aut tout au moins une 
autorisation du proviseur. 

Ainsi, celui-ci baccorde cette 'autorisation, en 1895, à un 
professeut de mathém,atiques : il peut dconner des I,eqons 
à un jeune homme de 18 sans de Bruyères qui veut entrer 
aux Ponts et  Ch.aussées, quoiqu'il ait suivi pendant sa 
scoltarit8 les cours de I'école congréganiste de Murle ! 

Par contre, le proviseur interdit, en 1895, au même profes- 
seur de math. de donner des lecons à un élève de second,e 
des jésuit,es de 1.a rue de Vtaugirard, car celui-ci veut passer 
en rhétorique d.ans le même établissement ! 

Les professeurs de dessin étaient encore très mal payés: 
1.600 Fr. seulement par man, soit 6.400 de nos francs ! Mais 
i ls peuvent augmenter leurs maigres revenus en se f,aisant 
nommer 'aussi professeur à I'école municipale de dessin 
fondée sous la Rest,aur.ati,on. C'est ce que font deux pro- 
fesseurs en 1889 et 1900. 

.'* 

Professeurs faisant ouvertement de la politique 

A partir de 1900, plusieurs professeurs des grandes das- 
ses dJ lycé'e participent activem'ent à d.es réunions publiques 
à caractère politiqrre. 

Le 14 mai 1901, l'a ((Société Icaonnoise de lectures et confé- 
rences popul,aires )> a .organisé une conférence dans l'a salle 
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de 1.a cour d'assises du paltais de justice. R,odrigues, profes- 
seur de philosophie à Lmaon et  collsaborat,eur du fameux 
jourmal a 1'Auror.e N, Q Dreyfusard )) e t  radic.al soci,aliste, y a 
commenté le dernier livre des frères Msargu,eritte, les f i l s  
du célèbre général d,e cavalerie, tué dans une charge hé- 
roïque à Sedan. 

c L.a  Tribune de I'Aisnz >> j,ournal laonnois Fadical soci,a- 
liste, fondé par Paul Doumer, en 1880, racont,a comment 
s'ét,ait déroulée cette conférence 1av.ec beaucoup d'éloges. 

II y eut trois parties : 

10) Comment,aire du livre des frères Margueritte décri- 
v,ant 1.a défense nationale de 1870-1871 ,apr&s Sedan et Metz. 
D'où le t i tre: ((Les tronqons du glaive, ramassés sur le 
champ d.e battaille et recollés. 

20) 
30) Condlamnation de l'a guerre ,offensive. 

C'est donc la conférence d'un pacifiste. Elle avait été faite 
depuis trois mois d'ans t,ous les cantons voisins de Caon. 

Au contraire, Marmey, dans (( L.e Courrier de l'Aisne >>, 
dont il est le rédlacteur en chef, critique violemment cette 
c,onf&mence. Le député-m.air,e de L,aon, l'#architecte Georges 
Ermant, est considéré comme le directeur politique de ce 
journal. M,armey dit que R'odrigues est un socialiste qui 
prétend qu'il y ta des classes dans la société francaise. 

I I  l'attaque .en citant un passage du livre des frères M,ar- 
gueritte, commenté par Rlodrigues, où ils parlent de (( lâche- 
té de la ville de Laon se livrant .elle-même>) en 1870. II 
écrit (aussi que Rodrigu,es fa prôné l'esprit de revanche des 
Allemands .après Iéna, qui n',ont 8té satisflaits qu'$après 
Sedman, Wtaterloo ne leur suffisant pas ! 
La. querelle s'envenime: i l  y la de nombreux articles ré- 

digés du 15 ,au 24 mai 6ans I.es trois journaux de Laon : '(( La 
Tr;bun:e de  I'Aisnie >) (radical) att1aqu.e (( Le Courri,er de l'Ais- 
ne )) (conservateur) qui réplique v,ertement let est sout,enu par 
(( Le Journal d,e l'Aisne )) (modéré). 

((Le Comité de l'a. Société laonnoise...>> &rit uu député 
maire G. Ermant, pour lui dem'ander 'de désuvouer son collsa- 
borateur. Ermant refuse vi,olemment. Marm,ey provoque en 
duel le président de 1.a séance du  14, un professeur à, I'écolse 
normale d.e L7aon et un docteur, secrétaire du comité. Mais 
ces du,els n'.ont pas lieu. Ensuite, (( Le Courri,er )) n'hésite 
pas à tr,aiter d e  a juifs >> Rodrigues .et C,ahen, un autre mem- 
bre du comité ,et professeur d'hist.oire au lycée. On est, 

Eloge de Ita guerre défensive. 
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en effet, en pleine !affaire Dreyfus. Puis, les membres du 
comité Sont pllacarder des .affichettes .attaquant (( Le C,our- 
rier >) ,et le maire. 

Celui-ci 'est laussi vexé que le livre des frères M.argueritte 
att,aque la ville ,de L'aon pour son !attitude en 1870. II en 
arrive .en représaille tà refuser de prgsider 1.a distribution 
d.es prix du collège de jeunes fill,es ! Forf'er, I'inspect,eur 
d')académie .et le recteur Iessqyent de recoller les pots cas- 
sés. Ils sont bien ennuyés! 

Deux ans plus tard, éclate une nouvel1.e ,aff,aire, due +ou- 
jours .au professeur de phil,osophi,e, R,ageot cette fois, qui 
.a succédé à Rodrigues. Rageot (l), comme nous l'avons vu, 
est l'un de ces premiers prof.esseurs parisi'ens, qui passe 
plus da temps d,ans la capitale qu'à Laon. 

Gaborit, socialiste et  mlembre de l'association n.ationale 
d.es libres penseurs de France, est venu faire une confé- 
rence -au théâtre de Laon. Celle-ci est un réquisitoire con- 
tre I'Eglise. R,ageot intervient à la f in de la conférence. 
D'gprès ((L,a Tribune de l'Aisne)), i l  dit simplement que 
Q ICI société laonnoise de conférences e t  l,ectures popuFai- 
res >) en sommeil, vta reprendre son activité. Mais (( Lle Jox-  
nul de l'Aisne N cet (( Lie Croyrriar de l'Aisn'e i) disent qu'il 
,a récl,amé aussi l'a séparation de I'Eglise et de I'Etat et -qu'il 
a. fait  le procès public de l'a Religion. 

Cett'e fois, le proviseur R,ossignol désavoue Rageot en 
écrivant à l'inspecteur : (( L'incident de dimanche est de 
nature à nous causer un grave préjudice en discréditant d,a- 
vant,age notre lycée auprès de certaines flamilles qui pour- 
raient être tentées de chcercher ailbeurs un enseignement 
moins suspect de partialité D. 

L'inspecteur Forfer (approuve set se propose de f,aire ob- 
server à Rcageot qu'il f(aut plus de prudence. 

Ainsi, à cettle époque de luttes scolaires, un professeur ne 
pouv,ait guère prendre positi,on ouvertement dans une réu- 
nion publique politique. 

M'ais cette neutralité politique, voulue par le proviseur et 
l'inspecteur, n'est pas du goût de tous les professeurs des 
grandes clfusses. 

Aussi, l'un d'entre eux, Francois Alb'ert, 'ancien profes- 
seur de Ire, attaque le proviseur, après savoir quitté l'e lycée, 
en pr,emière page du fameux journul ((L'Aufioren du 25 
décembre 1903. Mais il se garde de le citer nommdment, ni 

(1) Celui-ci sera ensuite, pendant plusieurs nnn&es, presldent de In Societet des 
gens de lettres. 
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même de mentionner la ville de Laon. Son article voisine 
avec un ,autre de Georges Clémenceau. 

(( L'Aurore )) avait été Fondé en 1897. Son principal rédac- 
teur politique ét,ait Clémznceuu. C'.est dans ce journal que 
le 14 janvier 1898 fut publiée la célèbre lettre ouverte au 
président de l'a. République par Emile Zola, oommencant 
par les mots : (( J',accuse ... D, à propos de l'.affaire Dreyfus. 
Ce numéro fut vendu à 300.000 exem.plaires. 

François Albert ,acquerra par la suite quelque notoriété, 
.ainsi que nous l',avons déjà dit. Ancien élève de I'Eoole 
normale supérieure, 'agrégé de lettres, i l  abandonne la oar- 
rière de professeur, devient iournaliste, coll,abore à l'Au- 
rore, à I'CEuvrle, à la Dépêche de T~oulous~, etc. Puis, il est 
élu sénateur 'en 1921 et  nommé ministre de l'instruction .pu- 
blique men 1924 par Edouard Herri'ot. Ensuite, il est élu 
député en 1928 'et devient ministre du travail en 1933 d.ans 
un oabinet Dabadier. II meurt peu de temps après, à I'âge 
de 56 ,ans. Quand il ét'ait professeur à LlaocL il avait donc 
25 ans. 

Dans son ,article d,e L'Aurore>> du 25 décembre 1903, 
Albert raconte que les provis,eurs recommandent uux nou- 
veaux professeurs d'être très prudents et neutres vis-à-vis 
de 1.a Religion pour ménager les mères de f,amille pratiquan- 
tes. Mais, dit Albert, la neutralité ,absolue. n'est pas de ce 
monde. II faut choisir. Puis, il poursuit: (( Dans une ville de 
provinca des environs de P,pris, un pr3ofesseur allait faire 
une conférence sur les Provinciales)). Mais le proviseur ne 
veut pas que les élèves y qill.ent, car ((P,asoal, les jésuites, 
c'est de l'a politique ! )) 

Le professeur réplique : (( Mlais d.ans m a  chaire ... je peux, 
ie dois parler des u.Provinci,ales~. Al.ors? - Alors, je suis 
obligé de m'en remettre à votre tact. Pas de problème pour 
les auteurs antiques et  Racine et  Boileau. II y a biten 1.e 
XVllle siècle; nous prenons nos précautions et nous ne met- 
tons entre les mains des élèves que les Q C.onsid$ratitons )) 
de Montesquieu, où il n',est parlé que de l'empire romain; 
le uSiècle de louis XIVn de Voltaire qui n',est pas du tout 
un pamphlet ,et la (( Leffre 13 D'Alemberf sur les specfacles )> 

où Jelan-J,acques Rousseau tient 1.e même Itangage que Bos- 
suet. C'est ainsi que l'on donne satisflaction et  (au program- 
me et taux f.amilles. Pour le reste, nous sommes convaincus 
que vous avez tr-op d'esprit pour vouloir 'en faire aux dé- 
pens de vos élèves et de leurs convictions religieuses,. Le 
proviseur Rossignol s'étaait tout de suite reconnu dans ce 
portrait. Du reste, François Albert n'.avait professé que dans 
une vill,e de province lavant de venir à P,aris. 
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Ainsi, la neutralité religieuse et politique voulue par le 

proviseur et l'inspecteur d'#académie ét'ait difficile à res- 
pect,er à cette époque ! 

Le successeur de Rsageot d,ans la chsaire de phi1osophi.e 
donna 'aussi un peu de souci à l'inspecteur d'.académie. II 
s'agit de Gust,ave Téry, le fond(at,eur .et premi.er directceur 
de ((L'CEuvre,. Né en 1871, il fut ,professeur au lycée de 
Laon d,e 1904 à 1906, d,onc à 33 'ans. C,omme Francois Albert, 
lui aussi était ancien éI&e da I'Ecole normale supérieure et  
agrégé. Lui 'aussi passait plus de t,emps à P,aris qu'à Laon. 
II fonda (( L'CEuvre,, sen 1903, qui devint hebdomad,aire en 
1909 et quotidi-en en 1915. Ce jsournal ét,ait de tendance radi- 
calte socialiste .et 'anticléricale. I I  i'oueva, plus tard, dans l'a 
constitution .et la. défense du Front populaire un rôle consi- 
dérable. Enfin, il sombrer,a en 1940-1944 dans 1.a coII.abora- 
tion, sous la dir-ectison dje M,arcel Déat. 

Mgr. Devamecourt, évêque de Soissons et de l'Aisne dit à 
l'inspecteur d'académie Forfer, #au cours d'une entrevu'e, 
qu.e quelques Familles se sont plaintes de l'activité anti- 
religi,euse de certains professeurs du lyc6e de Laon, au 
dehors ,et même tau dedans de I'étmablissement. On lui .a, en 
particulier, signalé Téry. I I  menace men conséquence de r.eti- 
rer I')aumôni.er oatholique du lycée. M'ais l'inspecteur l',apaise 
en lui disant que Téry ne v.a jamais à des réunions publi- 
ques set que son nom figure parf,ois sur des affiches de réu- 
nion, mlais à son insu. 

Toutef,ois, Téry écrivcait tau recteur de Lille sur du papier 
à en-t6t.e : <( Journlal (( Lsa Raison >). (( La R'aison publie des 
articles des meilleurs écrivains de 1.a l i b r e  Pensée n. (( Leu 
Raison publie de nombreux dcocuments de polémique anti- 
cléricale >) ! 

* * 8  

111) LES RÉPÉTITEURS 
Les répétiteurs à la fois pédagogues et surveillants. 

Incidents entre professeurs et répétiteurs. 

Jusqu'sen 1902, tous les répétiteurs, qui Sont une diaaine, 
jouent à l'a fois Ise rôle de répétiteurs et de surveillants. En 
1890, tous ne sont pourtant que bacheliers-ès-lettres ou ès- 
sci.enc,es. Un seul est lic,encié-ès-scirences mlathématiquses. 

Et pourt$ant, en 1900, le proviseur dit que (( t,ous collabo- 
rent pleinement à I'œuvre de I'.enseign,ement comme à cel1.e 
de l'éduoation. TQUS s',occupent sérieusement du travail de 
Iteurs élèv,es .et non cont,ents de f.aire réciter I.es IeGons et 
de s'(assurer que les devoirs sont t~erminés, ils s'inquietent 
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de I J  façon de travailler de leurs élèves et donnent aux 
plus faibles des conseils n. 

Mais il y a évidemment un fossé entre leurs cultures et 
celle des professeurs tagrégés ou même licenciés. Cela peut 
provoquer des conflits et en provoque. Ainsi, en octobre 
1889, deux jeunes agrégés de grammaire professeurs de 4. 
et 5 e  et un licencié professeur en 6 e ,  inscrivent sur les’ 
cahiers de correspondance devant passer sous les yeux des 
élèves, des notes exprimant un d6sacca-d entre la manière 
de voir des professeurs et celle des répétiteurs. 

Le proviseur est obligé de dire aux professeurs que les 
répétiteurs ont le droit de surveiller le travail des élèves. 

l e s  professeors adjoints et les surveillunts 

M’ais à partir du 5 décembre 1902 (1), le proviseur réor- 
ganise le service de surveillance. II la désormais deux sor- 
tes de répétiteurs: 

Les six répétiteurs d’externat ou professeurs adjoints 
ne surveillent presque que les études et donnent des con- 
seils taux internes, demi-pensionnaires et externes surveil- 
lés. Ils ‘assurent, en outre, deux heures d’enseignement. Mais 
i ls  ne sont encope que bacheliers. I ls  bénéficient toute- 
fois, du fait  que la majorité des répétiteurs de lycée sont 
alors des licenciés (les agr6gés (accaparent les places de 
professeurs) et se trouvent déclass6s en n’assupant guère 
que des surveillances. 

20) Les cinq répétiteurs d’internat surveillent les dor- 
doirs, réfectoires et récréations et peu les études. Ce sont 
de simples surveillants n’exerqant presque aucune fonction 
pédagogique. Du reste, le proviseur Rossignol les a choisi 
en dehors de l’Université. II s’(agit d’un capitaine de mva-  
lerie en retraite de 49 tans, de deux bacheliers, dont l‘un 
ancien professeur d’établissement libre, e t  I’autpe ancien 
répétiteur d’établissement libre (aussi, enfin, d’un brevet6 
élémentaire, ancien employé lauxiliaire des Pont et Chaus- 
sées Tous, à part l’officier, n’ont que de 18 à 29 ans, alors 
que les anciens répétiteurs promus professeurs adjoints ont 
de 22 à 39 cans. 

Mais le recrutement par le proviseur de ces surveillants, 
chargés des fonctions les plus ingrates, s’avère de plus 
en plus difficile. Le proviseur lmbault le constate en 1911 : 

10) 

(1) Et non en 1909, comme le dit M. Antoine Prost dans son ouvrage. 
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<( P.Our les petits lycées, c'est le surveillant -gui choisit le 
lycée, plutôt que le proviseur qui choisit le surv.eillant. 
Si  celui-ci ne se destine pas à I'enseignemtent, il ne cherche 
qu'à s'éviter les ennuis ... Les lycées d,es ftacultés sont abon- 
damment pourvus d'étudiants trop heureux de pouvoir con- 
tinuer leurs études d,ans des conditions avantmageuses. Mais 
ce n'est pas le cas des lycées des petites villes qui n'of- 
frent aucun .av'ant,age de résidence >>. 

Son successeur Jouven,et, .en 1912, d,oit donner congé à 
deux maîtres d'internat pour insuffisance extr,aordinaire, 
écarts d.e langage sou de conduite, au lyc& ou en vilBe. II 
c0nst.at.e ensuite que les fautes les plus grav,es des pensi.on- 
naires ont été facilitées par le manque de t.act et d'auto- 
rité .et Ila négligence de certains maîtres d'internzat. 

* 
O +  

IV) LES ÊLÊVES 

a) Les internes : leurs conditions m~atériell~es. 

Les infernes portlaient un uniforme, mais surt,out pour 
sortir le dimanche! La promenade du ieudi consacrée au 
sport se faisait avec les vêtements de tous les jours. 

Ces uniformes de parade devaient être relativement 
luxueux. Aussi, un inspecteur génér'al d'économaat, en 1893, 
critique l'administration du lycée, en metbunt dans son rap- 
port que les uniformes de Laon ont des palmes en cuivre 
doré et  non ,en or  f in commb il le f,audr,ait! 

Pur vanité, les f'amilles d'externes font conf.edi,onner 
pour leurs enf,ants, en 1890, des unifmormes identiques à 
ceux des internes. Cela fait  1.a fortune des tail1,eut-s de Ila 
ville. 

Mais pour empêcher cet cabus, le proviseur décrète que I,e 
drap des uniformes sera propriété du 1ycé.e et que le t,ail- 
leur, 'adjudicataire de la coupe des unif,ormes, ne pourPa 
les fGaire qu'.avec ce drap. 

0 
* H  

Les inspecteurs généraux de I'économat surveillNai.ent aussi 
de près les menus des infernes: Ainsi, en 1893, un inspectceur 
critique le Fait que sur 15 plats de vi,u.nde, il n'y uit que 5 
rôtis. L.e reste devait être formé de ragoûts. 1/3 de vin 
pour 2/3 d'eau lui semble insuffisant: il Paudrait 2/5 de vin 
pour 3/5 d'e'au! 

De même, la ration quotidienne de vin des répétiteurs du 
lycée de Saint-Quentin )avait été port6e de O 1. 66 à 1 1. 
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à la demande d'un inspecteur génénal. Les répétiteurs de 
Laon demandèrent d'avoir la même ration ! 

Mais, chose curieuse, le ministre désavoua, sur ce point, 
l'inspecteur. 

* *  
La propreté des internes était encore très relative : 
Lors de l'#achèvement du nouveau lycée, en juin 1887, le 

service des grands bains est seulement maintenu à l'infir- 
merie, mais le nombre des bains de pieds est porté de 
10 à 30! 

Et pourtlant, encore en juillet 1893, il n'y a que deux 
bains de pieds par mois. Sur la réclamation de l'inspecteur 
général de I'économat, le nombre de ces bains est porté 
à un par semaine. 

Mais le nombre des ((grands bains)) n'est, jusqu'en 1905, 
que de quatre par a n !  Du reste, le lycée ne possède que 
deux baignoires pour plus d e  150 pensionnaires en 1894. 

Ce qui renforce la saleté chez les internes, c'est que leur 
trousseau, s'il comprend un uniforme de parade, ne con- 
tient pas de chemise de nuit: on n'exige donc pas que les 
éleves changent de linge au coucher. 

Enfin, en 1905, soit 18 .ans seulement après l'ouverture du 
nouveau lycée, le ministère donne 6.900F. pour la construc- 
tion de  bains douches. On y lajloute 3.500F. payés par les 
bonis de I'intern'at du lycée, la municipalité de Georges 
Ermant refusant de participer ù la dépense ! 

* * U  

Au point de vue sanibuire, il flaut aussi signaler quelques 
&pidémies qui provoquent La fermeture du lycée de 8 à 15 
jours: ainsi, I'établissement est fermé du 2 au 10 mars 
1889 par suite d'une épidémie de scarliatine qui atteint 20 
internes sur 90 et  2 garqons de service sur 15. M'ais il n'y ICI 

pas de décès. 
Les internes sont encore renvoyés chez eux du 23 juin au 

5 juillet 1896 parce que 5 élèves ont Bté 'atteints d'angine 
diphtérique. Mais cetma ne fait que deux cas  de fermeture en 
20 ans, ce qui est peu. * 

* O  

les distractions 'des infernes 

Le proviseur s'évertue ù distraire les internes. 
I I  y a des fêtes de rentrée ,avec prestidigit'ateur, musique, 

chanson 'et souper. Une (('association athlétique du lycée de 
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Lcaon, #organise des specPacles en 1893 ,et 1894 soit dans un  
dortoir, s,oit a u  théâtre d'e 1.a ville. Ces représentations: 
comprennent : musique, chants ; mon,ol,ogues, récits ; saynè- 
t'es, comédies comme ((Le mariage f,orcéa de Molière; 
sport (barre fixe, 'escrime). Elles sont dsonnées soit pour 
Ita Saint-Nicolas e n  décembre, soit e n  février, a u  profit des 
pauvres de  l'a ville. 

Pour lutt,er contre la b.aisse des ,effectifs, les pr.oviseurs 
Imblault ,et J.ouvenet multiplient, de 1907 à 1914, les confé- 
rences, les visites et les exercices sportifs. 

En 1907, des conférences sont f'aites par des profess,eurs 
et des officiers. En 1909, les professeurs d'hist,oire, de philo 
et dce Ire  font des exposés d'histmoire de l'art, sur les châ- 
teaux de 1.a Loire par eexempbe. 

On visite d'#abord L.aon e t  ses environs: non seulement 
des monuments comme Goucy e t  Prémontré, mais aussi 
une b,anque, des usines, comme 1.a 1'ait.eri.e F,ouquier d'Hé- 
roui31 ù Vaux-sous-Laon, Ira f,abrique de bouteilles D,eviol,aine 
et u n e  distillerie à Soissons. On a s i s t e  à une seance de l'a 
cour d'&assises. 

Le provis,eur Imbjault n'hésite pas à se promen,er, Iui- 
m h e ,  Iav'ec ses élèves, ù bicyclett,e le jeudi, pour admirer 
les merveilles de la région! 

M'ais d''autres .excursions sont beaucoup plus importantes : 
On va à Paris visiter le Louvre e t  le Muséum, assister à 
une shance de la Comédie fra.nçaise. Des promenades se 
font même jusqu'à Chlantilly, Lill,e e t  Alise-Sainte-Reine. 

Ainsi, les foyers socio-éduoatifs des lycées actuels ont des 
précédents antérieurs à 1914 ! 

Enfin, i l  existre deux sociétés de doot-blall, une société d.e 
tir, let l'on fiait ,d.e I'équitatFon le di,manchae matin, du pati- 
nage [en hiver et du tennis. 

* + *  

b) Les Congés 

L.es congés étai.ent plus réduits que maintenant. Les 
grandes vacances n'~alLaient que du ler août au 30 septem- 
bre. En dJehors de 8 jours à Pâques, ion ne disposait jus- 
qu'en 1910, que de 8 jours de congés extraordinaires. Ceux- 
ci étaient répartis d'ans l'tannée par l'assemblée génépale 
des proFesseurs. Elle f,aisait l,a distribution suivante : 1 jour 
à l'a Toussaint, rien pour Noël, 2 à 3 j,ours pour le Nouvel 
An, 2 pour le mlardi gpas, 1 à 2 pour 1.a Pentecôte, 1 pour 
le 14 juillet. 
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A partir de 1909, I.es grandes v,acances commencèrent 

f,acultativement ,au 14 juillet, suivrant l'a volonté des parents. 

* * B  

c) Hausse des effectifs de 1 8 8 7  à 1896 
e t  leur baisse de 1896 à 1908 

Les causes de cette dernière 
Lorsqu'en 1887, I'e collège la.vait ét6 tmnsf,ormé en lycée 

et qu'on la.v,ait 'ouvert le n,ouve.au bâtiment conçu pour 350 
élèves (200 internes ,et 150 externes), d'un seul coup les 
eff,ectifs lavlaient augmenté de moitié, passant de 150 élè- 
ves à 229. Puis, pend,ant les 9 (années suivantes jusqu'en 
1896, ces (effectifs augmentèrent dans l'a meme proport ion 
PO i r  tatt,eindre le point culminant de 314 élèves d,ont 165 
internes et 149 ext,ernes. Ainsi, les effectifs lavaient .plus 
que doublé en 9 tans. 

C,omm'e nous le verrons plus loin, ce sont surtout les nom- 
bres d'es élèves de  moderne et  des cl'asses é1ément8aires 
qui laugmentèrent. Plar contre, les cl'assiques progressèrent 
peu. 

A partir de 1896, les effectifs baissèrent progressivement 
pendant 12 Jans jusqu'sen 1908, pour n'atteindre plus que 
192, soit une bsoisse de 38 O/O ! Ainsi, en 21 ans, Iba. prlogres- 
sion lavait étB très faible. 

A quoi est due cett,e b'a.isse après des débuts s i  pfiomet- 
teurs ? 

On r,emarque d'abord que la baisse a été beaucoup plus 
forte pour les hternes que pour les exterties. Lmes premiers 
ne sont plus que 82 men 1908, contre 165 .en 1896. Ils se sont 
donc réduits de m'oitié, lalors que les .externes et demi-pen- 
sionnaires sont #enc,ore 110 en 1908, contre 149 en 1896. Ils 
n'ont donc même pas diminué du  tiers. 

* . 8  

Prix de pension très élev.4 

C,ettte b,aisse plus forte des internes est due certainement 
au pr ix de pension très élevé. En 1903, il se mont,ait de 
500F. par an, pour la classe enfantine, à 800F. pour les 
classes de 3. let du 2e cycle. I I  faut .environ multiplier par 
4 pour avoir la valeur 'actuelle (puisque l',or CI perdu le tiers 
de sa. val,eur depuis 1914 et que Ita pièce de 20F., Ime Napo- 
léon, test lactuellement à 60 F. 'environ). Donc ce prix de 
pension serait d'environ 3.200F. pour le 2. cycle. Or, il est 
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actuellement de 1.350 F. au lycée de Laon. On voit qu'il ci 
baissé de plus de la moitié. 

A ce prix de pension très élevé s''ajoutait, comme nous 
l'avons vu, le prix du trousseau comprenant l'uniforme : 
500 F. 

Plar ailleurs, i l  y avait, certes, des boursiers, mlais seube- 
ment 30 sur 95 internes en 1889, 35 sur  165 e n  1896, 29 sur 
90 e n  1906, soit 1/3 à un peu plus d' 1/5. 

Les externes payaient 'aussi un  droit jusqu'en 1930: i l  se 
monttait en 1903, de 40 F. (classe enfsantine) à 120 F. (2. cy- 
cle) par élève, soit I'équivalent de 480 F. pour ce dernier 
chiffre. Mais les internes payaient beaucoup plus: 1.850 F. 
(3.200 - 1.350) en valeur actuelle, soit 3 fois et demie plus ! 

* * *. 

Internaf assez pénible 

P a r  ailleurs, l'internat éfaif assez p8nible. 
Déjà en 1888, l'assemblée des professeurs étudie le livre 

d'un certain Manouvrier. Celui-ci veut remplacer la c prison 
du collège)) par de grandes cités scolaires bâties à quelque 
distcance des villes. Les élèves y seraient répartis par petits 
groupes dans de petites maisons isolées dont chacune se- 
rait habitée par un professeur. Ainsi, celui-ci deviendrait 
précepteur e t  (aubergiste ! C'est un système anglais. 

Mais les professeurs de L'aon repoussent cette suggestion 
car si, de cette fa-qon, l'internat est supprimé pour l'élève, 

, i l  n'existe plus que pour le professeur et  la pension serait 
plus chère. 

Par  lia suite, le proviseur multiplie les distnactions cultu- 
relles et sportives à partir de 1907, comme nous l'avons vu. 

Mais ce proviseur Imbault, qui est déjà un précurseur dans 
la création d'une sorte de foyer socio-éducatif, l'est &ale- 
mefit pour l'introduction de l''autodiscipline ! Dans son rap- 
port du 3. trimestre 1907-1908, i l  dit qu'il veut mettre I'inter- 
nst e i  harmonie (avec les exigences de la vie moderne, qu'il 
faut donner l'usage de la liberté aux lycéens, mais d'une 
liberté sage et réfléchie (accompagnée d'une responsabilité 
équivlalente. 

I I  Cait ainsi une expérience chez les grands. En application 
des directives du recteur, les élèves doivent Caire leur lit 
volontairement le matin sous la direction d'un de leurs 
camarades élu par eux. Mais celui-ci n'a aucune autorité sur 
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ses camarades et le proviseur les trouve deux fois jouant 
ad lieu de faire leurs lits. L'expérience se solde donc par 
un échec ! 

8 
8 *  

Concurrence des collèges libres confessionnels 

I I  y a aussi la concurrence des collèges libres confession- 
nels ou même d'autres ét'ablissements publics où les nota- 
tions sont moins sévères qu'lau lycée d e  Laon. M,ais aussi, 
les idé,es anticléricales (affichées ouvert,ement par certains 
professeurs de grandes classes, comme n,ous l'avons vu, 
déplmaisent principalement 'aux mères de famill'es prati- 
qulantes. 

Comme à l'a. suite de la suppressi,on des congrégations pn- 
seignantes, celles-ci se sont, en partie, repliées en Belgi- 
que, des parents mett,ent leurs ,enftants dans des collèges 
catholiques belges pour continuer leurs études. 

Le proviseur Imb,ault s'insurge, 'en 1909, contre c,ela : 
a J'lavoue que je ne comprends ... pas la tolérance qui per- 
met l'obtention d.e diplômes d'ét.at taux élèves qui n'ont p a s  
hésité à franchir la frontière pour all.er à I'étranger recevoir 
une direction nécessairement hostil,e à nos institutions et je 
verrai ,avec satisf,action supprimer .ce privilège )). II est 
curiedx de r,approcher cette di,atribe du proviseur de L,aon 
de l'a jeunesse de Charles de Gaullte. C,omme son père ét,ait 
préfet des études tau collège jésuite de la rue d,e Vaugirard, 
i l  emmena. son fils un certain moment, après la dissolution 
des congrégations enseignantes, 'au oollège du Sacré-Cœur 
à Antoing, près d.e Tmourn.ai (Belgique). 

Comme autre cause de baisse de I'eff'ectif, le pr.oviseur 
signale les lois sur le recrutement milit,aire de 1904 et  de 
1913 (lois de 2 set 3 ans). I I  faut donc croire qu'il y lavait, à 
cettle époque dans les grandes cllasses du lycée de Laon, des 
élèves qui !avaient 20 et 21 ,ans ! 

I I  indiqu'ait 'aussi que l'a division de l'enseignement en 
deux cycles à partir de  1902 rend,ait possible la sortie à Ita 
fin di, premier cycle. 

* 
8 *  

OÙ vant l'es élèves qui part,ent ? 

De 1908 à 1913, ton constate que sur 198 à 220 éIèves,:45 

La mtoitié de cette cinquantaine par t  pour des causes nor- 
à 60, soit le quart, quitt,ent le lycée t,ous I.es uns ! 

males : 
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Une douaaine après lavmoir été requs au bacoalauréat et 

,avoir terminé ses études. 
U:ie #autre douzGaine, parce que I,eurs parents, foncti,onnsai- 

res ou militaipes, sont ch'angés de poste. On voit 'ainsi que 
Laon la toujours été une ville de f,onctionnaires et de mili- 
taires souv,ent mutés. 

L',autre moitié sort du lycée pour des raisons anormales 
dans l'enseignement secondaire, qui, par définition, doit se 
t.erminei par le b~ocoal~auré~at : 

10) Une douaaine sont ,entrés d,ans la vie active, princi- 
palement dsans I'lagriculture, chez leurs parents. 

20) Une douzaine ont changé d'établissement d'ensei- 
gnement, Ica. moitié pour ollcer dans une institution libre, 
l'$autre moitié pour [entrer dans des écoles professionnel1,es. 

En 1913, lau moins 14 sont entrés dans d,e telles écoles 
dont 11 sen vue ,de préparer ,des concours, pour lesquels on 
n'#exigeait pas Ise blaccallau ré,at. 

O n  v'oit tainsi #quIe Ife lycée de Laon-prépar,ait mtal .à 1.a vie 
activ,e, surtout I.es élèves de moderne v,oulant entper assez 
vit,e d'ans I'lagricultur,e, l'industrie et le commerce (voir plus 
loin : (( L,es différ'entes sectisons de  l''enseignement secon- 
daire )) et (( L,es discjplines ens.eignées))). 

O *  

V) LES DIFFÊRENTES SECTIONS 
DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

On distinguait trois grandes sections dans l'enseignement 
secondaire de  l'époque : classique, spéciale, puis moderne 
et 61 é mentlai re. 

Dans la section classique avec Ifatin et grec, à partir de 
Jules Ferry, on commenoa Ise Latin en 6eet le grec en 4eau 
lieu de les commencer respectivement en 8. et 6e. 

La, seciion spéciale, créée pair Victor Duruy, en 1865, avait 
pris La suite des écoles primaires supérieures annexées aux 
collèges communaux et créées par Guizot, en 1833. C'était 
une section secondaire sans latin ni grec. Cet enseignement, 
qui n'était d'sabord que de  4 ans, s'lalllongea d'un an en 1881, 
puis d'un (autre en 1886, soit tau tobal de 2 fans. Ainsi, il de- 
vint presque (aussi long que l'enseignement classique qui 
était de 7 lans. 

En 1881, on  crée un baccalauréat de l'enseignement spé- 
cial valable pour entrer dans les facultés de  sciences et de 
médecine. 
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En 1891, l',enseignement spécial et son baccalauréat fermi- 

nul reqoivent le titre de a m.sdernle )). Pjar aill,eurs, les classes 
de cette section pr,ennent les dénominati'ons tradifionnelles : 
6e à lre, tau li,eu de I re  à 68 6anné.e. 

Ainsi, l'enseignement moderne copie son frère aînée, l'en- 
seignement cllassique, )et devient un enseignement presque 
aussi r,espect,ablce ! 

Tout'eflois, tau lycée de  L . ~ q n  il n'y 'ai 5 ans dlans cet ensei- 
gn'emlent qu'en 1887 ,au Ibeu de 1881 et 6 qu'en 1888 tau li,eu 
d,e 1886. Celma. fait  de  2 ù 6 ans de reteard ! M'ais c'est dû  
au Cait que dlans I'IancFen collège, on  ne *pouvIait organiser 
ces deux nouvelles années, faute de pltace. 

l',effectif de I',enseign,emmt st;oécial, puis mod.erne ,pro- 
gresse malgrd tout beaucoup plus vit,e que celui de I',ensei- 
gnement classique : I I  passe de 52 à 120 de 1887 à 1896, 
soit une 1augm'enCati.on' de 130 O/O en 9 lans, (alsors que l'en- 
seignemlent cllassique ne passe, dlans le même temps, que de 
64 à 104, soit une progressi.on de seulement 62%. La pro- 
gression esf deux fois plus florte pour I'ensejgnement mo- 
dern,e aui dépasse nett,ement rnaint,en'ant sen effectif son 
frère cllassique ! 

Mais, il  y Q une différence :de recrutement soci,al entre 
les deux (enseignements: I I  y a beaucoup de fonctionnaires 
à Ltaon. Or, la plupart, traditifonnellement, préfèrent pour 
I,eurs enfants, l'enseignement dussique. 

Lces élèves de l''enseignement moderne se recrut,ent plu- 
tôt dans l'es miIFeux ruraux des menvirons de Laon et  sont 
donc en mtajorité des internes: 71 o/o contre 5 9 %  pour les 
cltassiques ben 1896. 

On n'a plus les chiffres ,dies élèv.es de mod,erne et  de cllas- 
sique à partir de 1900, puisque tout est confondu par suite 
de la réforme de 1902 e t  de la répartition en deux cycles. 
Mlais les élèves de l'ancienne section mod,erne, qui sont 
placés d:ans l,a< section B dans le premier cycle et dans la 
section D dans le seoond, ont toujours kté plus nombreux 
que l'es classiques d,ans 18e-premier cycle ,et moins nombreux 
qu'.eux d'ans le second, puisque souvent i l s  abandonnent 
leurs études avant d'!arriver au b,accalauré,at. 

Ainsi en 1889, il y la 92 modmernes 'en premier cycle contre 
61 cllassiques e t  seul7ement 18 contre 14 dsans le seoond. 

Donc la baisse des ,effectifs 'du 7er !cycle lest due certaine- 
ment surtout à 1.a baisse des effectifs 'de la section moderne. 
Or, ces ,effaectifs dse l e r  cycl,e pcment de 164 'en 1898, à 94 en 
1908, soit une bmaisse de 43 O/o, fiandis que le second se main- 
tient aux environs de  50. 
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On a vu que les internes ,avaient aussi dim:nu& de moiti6. 
Or, la proportion des internes étmait ,plus forte en moderne. 
h n c  la baisse des leffectifs des internes est  due surtout, 
aussi, à la baisse des effectifs 'des modernes. 

Causes de cette baisse des mod,ernes : 
Tout c,ela est dû à ce que ceux-ci ne trouvai.ent pas une 

f.ormation proftessionnelle suffi3ant.e ,au lycée de Caon, tom- 

me naus le verr.ons plus loin en étudiant les disciplines en- 
seignées. 

L'étudc du fpangais, (au lycée, éFait Bgalement trop dure 
pour ,eux (voir aussi ,plus Iloin dans l'es disciplines ensei- 
g nées). 

Par lailleurs, la, plupart vmenaient de l'enseignement ,pri- 
m1air.e : en 1896, seul,ement 33 O/O des é lèva  de l'enseigne- 
ment élémentaire étaient internes alors que 70% des 81.5- 
v.es d,e moderne l'ét'ai,ent. Ces élèves, vmenant de I'enseignte- 
ment pr i m'ai re, n'cent va i en t du ns I 'ensei g nem e n t sec0 ndla i re 
qu'assez t,ard, laprès 1.e certificat d'études passé à 13 ans 
jusqu'en 1936. En 'entrant en 6e, ils étai,ent donc de un à 
deux ans plus .âgés que leurs camlarades venant du secon- 
dlaire élémentaire et ils &avaient des connaissances supé- 
rieures à ceux-ci pour certaines matièces. 

M'ais, à partir de 1902, l',entrée en 6. [est rendue obliga- 
t0ir.e par 'I'fapplicatiion de Ita méthode directe d,ans les lan- 
gu.es vivantes. Du reste, ,ell.e ét,ait déjà pratiquement obli- 
gatoire lauparavant, puisque les élèves du primaire avaient 
trois ans de rettard en langues vivantes sur leurs camarades 
du .petit lycée, (voir laussi plus loin les disciplines ensei- 
gnées). Donc, les Blèves de m,oderne venant du primaire 
devlai.ent obligatoirement entrer en 6. m.algré leur âge et 
leur savoir 'et ils étaient ,ainsi d6fav'orisés. 

* + *  

L',enseignement secondairte é16mentaire 
. .  Lla troisième section de l'enseignement secondaire ét,ait 
I'enseign,ement seconduir,e élémentaire, le <( prim,air.e du se- 
c.ond'aire>>, comme dit M. Prost dans son ouvrage: (( L'en- 
sergnemlenk len hance. 7800-7967 )>. II se :développa consid& 
r,ablement de 7886 à 7896, passant de 21 élèves à 90, soit 
une augmentation de 328 o/o ! 

En effet, 'outre l,es cltasses de 9 e  à 7. existant déjà dans 
l'*ancien collège, on créa, à lai rentrée de 1888, une cl1ass.e 
primaire 'et une cbasse ~enf~antine, ce qu'on appellera .plus 
t.ard les 10. et  l l e .  Les élèves sont (admis dans la cllasse 
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enftantine de 4 à 6 'ans. Lu, directrice de cette classe, qui 
est une institutrice, ,est laidée par une ((ouvrière, dite 
((mère de ftamille)) qui s'occupe des soins à d,onner a u x  
élèves. 

L,e proviseur lattache beaucoup d'importrance QU recrute- 
ment de Ira cllasse *enfantine. Gar, de  son recrutement dé- 
pend celui des clusses primaire, d.2 9. e t  même 'de .8e. En 
eff,et, à de très rares exceptions près, les -enf,ants qui com- 
menoent leurs études .ailleurs qu'.au lycée, n'y entrent guèr.e 
qu'en 7 e  e t  même e n  6e. 

L'enseignement élémentbaire du secondaire se distingu,ait 
d,e l'enseignement primaire, sencore.. jusqu'.en 1917, car si o n  
n'y enseignait plus le l,atin à-partir de 1.a 8e depuis 1880, o n  
y (apprenait u n e  Irangue vivunte dès 1.a 9" ù raison de 4 heu-  
res par semaine. 

Cda posait un  problème pour que leurs camarades, qui 
n'entrai,ent dans le secondaire qu'en 7e o u  6. e t  qui for- 
maient la majorité, puissent les rattraper. N,ous le verrons 
plus loin. 

Mais ù bartir de 7896 et jusqu'en 7908, l'effectif des clas- 
ses éldmentaires, primaires et ,enf,antines baissa fortement, 
passant de 90 à 47, soit une réduction de m'oitié. 

C.el.3 est dû, sans doute, ,au prix élevé du droit de rétri- 
bution : 40 F. à 80F. sen 1903, alors qu'à la même époque, 
les écoles primlaires éfaient entièrement gratuit.es. 

L'a baisse dmans le petit lycée 'est .aussi forte que ce1l.e de 
l'internat d'ans le grand lycée: réduction de moitié, al,ors 
quz l'effectif total du lycée ne baissait -que du tiers et celai 
des ,externes du quart. I I  n'était pas dû à la diminution d,es 
internes puisqu'il e n  lavait très peu d,ans le petit lycée, 
mais plutôt a u  montsant du droit de rétributimon. 

* * *  
VI) LES DISCIPLINES ENSEIGNEES 

Dans lu période que nous étudi'ons, nous constatons un 
d6veloppement de l'enseignement des laqgues vivantes et 
des sciences aux dépris de celui des langues anciennes. 

Le nombre des professeurs de Langues vivantes. passe de 
1, e n  1887 (au collège, à 3 en 1888 au lycée. Ce chiffre se 
mlaintient jusqu'en 1914. Celui des scientifiques est de 4 e n  
1887, 6 de 1888 à 1894, 5 de  1895 à 1910 et  de nouvequ 
6 de 1911 à 1914. Pcar contre, les professeurs de lettres et de 
philosophie passent certes de 7 en 1887 5 8 de 1888 b 1893, 
mais ne sont plus que 7 de nouveau de 1894 à 1914. 
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Enseignement du latin 

Ces prof'esseurs de lettres e t  grammaire, presque tous 
agrégés, comme nous l',avons vu, regrettent la réforme de 
1880. Ils constat,ent, men 1889, que, dans c h a p e  cl.asse, les 
élèves ont en mains des textes dont i ls  ne peuvent compren- 
dre le sens. 

En 1894, le proviseur écrit que m h e  les meilleurs élè- 
v.es ne peuvent écrire en Imatin à 1.a fin de I.eurs études. 

L,a conclusion est la mêmle: il faudrait rétcablir I'étude du 
Latin en 7e, voirce ,en 8. ! Mais, 'ainsi, le proviseur et les prlo- 
fesseurs sont en r,etard sur les instructions officielles qui 
suppriment, peu à peu, composition latine, discours et vers 
latins de 1880 ù 1902! 

Enseignement de l',allemand set de l'anglais 
Pour l'enseignement d,es langues vivantes, on constat,e 

d'(abord qu'à cette époque I'cdlemand l'emporte nettement 
sur l'anglais. 

En 1888, 8 élèv,es seulement sur 229 font de l'anglais et 
il n'y en la pas plus d'un par cltasse. II fmaut les mettre .par 
groupe de qufatre pour qu'ils puissent composer ! 

Aussi, le professeur d'tanglcais, qui est du reste encore un 
Anglais, comme tav'ant 1870, n.e reste même pas un (an dans 
le nouve.au lycée ,en 1887-1888. II n',est pas rempllacé et seul 
I'~aumônier peut préparer un élève de rhétorique au bacca- 
laur6at ! L'anné,e suiv~inte, un des deux professeurs d'salle- 
mand enseigne (aussi I'cangl,ais pendant 8 heures. 

En 1890, pour 41 heures de clcasse d'~allem~and, il n'y a 
plus que 4 h.eures d',angl,ais. 

I I  est probable que cette supériorité écrusante de I'all,e- 
m'and sur I'~angCais (ce qui est ,exact,ement le contraire de ce 
qui se passe aujourd'hui) est une conséquence directe de 1.a 
défGaite de 1870-1871. Sans doute, pour mieux se préparer 
à la revanche, les Frangais, tout au moins ceux du L,aon- 
nois, désirent que leurs enfsants apprennent la langue d,e 
leurs 'ennemis (1). 

Mais 'en 1892, I:anglais est sauvé, car il lest devenu secon- 
de h g u e  obligatoifie 'en moderde à part ir  de la 4.. On arri- 

(1) On peut, du reste, 88 reporter au roman de Jules Renard, Poil de Carotlc. 
On y voit ce dernier, Blbve d'un lycee ver8 1880, interroge par son pare .sur 
aes Btudea : 

a Monsieur Lepic: Et l'allemand 9 - Poil de Carotte: C'est tras difficile 
H prononcer, papa. - Monsieur Lepic: Bougre1 Comment, l a  guerre decla- 
rbe battras-tu les Prussiens, anus savoir leur langue vivante ? - Poil de 
Cdotte: Ah1 d'ici 18, je m'y mettrai. Tu me menaces toujours de la, guerre. 
Je crois, dBcidBment, qu'elle attendra, pour Bclnter, que j'nie fini mes 
Btudes P. 
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ve *ainsi à 13 h,eures d'4angl'ai.s contre 46 1/2 d'~allem~and. D:e 
cette ftagon, la ch,aire .du proFesseur 'd'sangl'ais est rétab1i.e. 
Maais, en 1895, 1.e proviseur constate qu'men 4. moderne, l'étu- 
de de Ila. Imangue langl'aise la rebuté plus de la moitié des 
élèv,es, qui quitteront I'établissement d'ans un avenir assez 
rapproché. 

Aussi men 1897, I'tanglsais devient flacultatif, sur la demande 
du proviseur, en 4 e  set 3 e  mod,erne. Mais il  .est :abors rem- 
plmacé par .des cours pratiques de comptabilité, sciences et 
franqais et cette ,option n'>est val'able que p.our les élèves 
ne se destinant pas au baccalauréat. 

I I  es t  curi,eux d,e voir qu'.on revi,ent à cette méthode .en 
rend'ant f'aculhatif les secondes langues en 4e  moderne. 

Lla. deuxième particubarité que présentait l'étude des lan- 
gues vivant,es, c'est, comme nlous I',av,ons déjà vu, qu'un peu 
moins que la moitié d,es &lèves, qui commengaient leurs 
leurs études d'ans le petit lycge, 'en faisaient à partir de la 
9el à rluison de 4 h. par semtaine. 

Ils étai.ent donc très en avance sur leurs camarades qui 
n',entvai<ent ,au lycée qu',en 7. \ou en 6.. 

Pour que ces ,derniers puissent les mttraper, i l  n'existait 
primitivement que des leçons particulières. De là, le conflit 
qui s'étcait produit entr'e les professeurs d'allem'and en 1888 
pour lavoir l'a 6. qui f'ournissait beaucoup de leçons particu- 
lières, let {augmentait notabl,ement les ressources du pro- 
f'esseur. 

Puis, le proviseur propose, en 1893, d.es h,eures su,pplémen- 
taires obligatmoires d'allemland que les parents des n,ouveaux 
éIèv,es doiv,ent payer. II se heurte d'(abord d un refus d u  
rect'eur, mlais cette solutilon lest ad.optée vers 1895. On donne 
deux heures supplémentsaires d'lallemand de la rentrée à 
Pâques taux nouveaux .élèves de 7.. 

* * 1% 

Enseignement du francais ,en moderne 

Les élbves de i'lenseigniement spécial, puis moderne, qui 
viennfenf presque fous .du primaire, ont une mauvaise ortho- 
graphe. Aussi, 'en 1888, un professeur de m,ath. de I'ensei- 
gnement spécilal propose ,au conseil des -professeurs de faire 
une doubl,e notcati,on : une pour I,eur devoir propr,ement dit 
et une &autre pour leurs fautes d'orthographe ! 

En 1894, le proviseur note que le bagage liftéraire des éhg- 
vies d'e moderne, à leur enfrke !en 6e, 'est très insuffisant, 
qu'il #est basé sur la mémoire let non la réflexion. Pour lui, 
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les élèves, même les meilleurs, ne peuvent pas suivre les 
programmes. Ils ont une orthographe d6plonable et un muu- 
vais frayçais. 

Les professeurs de franqais ne doivent donc pas suivre 
ces progr'ammes mais remédier ù la faiblesse de Ileurs 
élèves ! 

On voit fout de suite que les professeurs du secondaire 
jugent très sévèrement l'enseignement primaire. Pour eux, 
sans doutle, seul est valtable l'enseignement secondlaire 
élémentaire basé sur la réflexion depuis 1880 et non sur la 
mémoire. Le fossé est profond et il est très difficile aux 
élèves du primaire d'entrer dans le secondaire. 

Pour se perfectionner en français, les élèves de moderne 
devrlaient lire. Mais i ls ne le peuvent pas, car jusqu'à la 
réforme en 1902, ils ont beaucoup moins de loisirs que leurs 
camarades de classique. Ceux-là ont jusqu'à quatre classes 
par jour d'l h. à 1 h. 1/2, alsors que ceux-ci n'ont que deux 
classes de 2 h. 

Ce qui est terrible, c'est que ces pauvres élèves de sp6- 
cilal, puis de moderne, n'ont que très peu de temps des pro- 
fesseurs qui leur sont spécilalement affectés : à l'ouverture 
du lycée (en 1887, il y a quatre professeurs chlargés unique- 
ment de l'enseignement spécilal dont deux agrégés, un licen- 
cié e t  un breveté de Cluny, formé particulièrement, donc, 
à l'enseignement sp6cilaI. Mais lalors que les effectifs de cet 
enseignement se dévelo,ppent fortement, le nombre de leurs 
professeurs spécilalisés tomba de 5 à 4 en 1893, puis de 4 à 
2 en 1896 et les Professeurs de classique sont aussi chargés 
des classes de moderne. 

C'est le cas, dès 1892, pour l'enseignement du franqais de 
la 4. à la seconde moderne. Puis ce système se développe. 
Donc ces professeurs de cl~crssique, surtout ceux de fran_qais, 
na sont pas ]adaptés iaux élhves de moderne venant du pri- 
maire: i ls sont beaucoup trop durs et exigeants pour eux. 

Or, comme il n'y a pas d'école primaire supérieure dans 
l',arrondissement de Laon, en dehors de  celle de Chauny 
(les E.P.S. étant placées en province, tout au moins dans 
l'Aisne avant 1914, dans les villes où il n'y a ni lycée, ni 
collège), les élèves de l'enseignement primaire du Laon- 
nois qui veulent poursuivre leurs études, sont obligés d'aller 
tau lycée de Laon, ten section moderne (1). Ce n'est qu'ù 
partir de 1926 qu'il y aura un cours complémentaire annex5 
au lycée de notre ville. 

(1) Cette particularitd n'a pas dtb mentionnde par M. Antoine Prost dan8 non 
ouvrage : 4 Histoire de I'ehseignement en France (1800-1967) 2 (Parla, 1968). 
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D'ans une E.P.S., i ls maunaient trouvé des professeurs, sortis 

de I'Ecole normlale supéribeure de Saint-Cloud, f,ormés parti- 
culièrement, donc, pour des ,élèves sortant du .primaire. 

C,etfe situation fausse aboutit à un curieux compromis en 
7896. 

Deux .prof,esseurs de lettres .de classique chargés aussi 
de I'8enseignsemient du foançais en moderne, ne redent  .pas 
s'.occuper len 3 e  de cinq élèves qui n'(ont pas complèt,emept 
satidait là I'examien de passage. Or, ces cinq élèves sont 
t rop âgés pour rettourner .en 4. mzoderne. 

Mcais le proviseur ne veut pas les renvoyer, car cella dimi- 
nuerait les eff'ectifs (314), pourt'ant, à cette époque, I.es 
plus forts qui aient été jamlais atteints et qui ne le seront 
pas d,e nouveau iavtant 1935, (soit 40 ans plus bard). 

I I  va. les garder ;encore un a;n 'en 3e, p,uisque ces élèves 
ne visent pas au  b'accalsur&at, mais veulent s~eul~ement 
acquérir une culture générale plus poussée qule celle ,de 
l'école primla.ire. 

Comme il n'y la. malhleureusement pas d'e pnofresseur 
d'école primaire sup6rieune >au lycée et qu'il n'y al presque 
plus de profcesseurs spécialisés dans l',enseignement mo- 
derne, le proviseur est paroad.oxalement 'obligé de faire 
appel à un professeur de 1.a sectilon élément.aire (de 8e) 
Ducloux, pour s'occuper de ces cihq pauvres abandonnés. 

Ainsi, un prof.esseur qui, ,normalement, s'occupe d'enfants 
d.e 9 ans, instruira 5 grands élèves de 14 à 15 uns! Nous 
voilà namenés aux oollèges jésuites d'Ancien Régime où 
voisinlaient dans la mêm'e classe des élèves d'âges très 
différents. 

T,out,ef#ois, Ducl~oux ne prendra pas ces cinq élèves de 3. 
d ~ a n s  sa cbassje Idle 8e, mais leur .dpnnera une heure supplé- 
mentbairle par semIain,e en leur faisant effectuer tsantôt un 
d,evoi r 'd'o r t  h,og ra p hte, t,a n tôt une na r ru t ion f ra nqa ise. 

Nous verrons par Ita sui$e, lorsque nous étudierons Iles 
origines de I'.ense ig neme n t t ec h n i,q ue con t,emporain, l'ex- 
tension prise par ces cours spéciaux destinés aux élèves 
d'e 4. jet 3 e  ;ne v<ouCant pas aller jusqu'lau biaccallauréalt, 
mlais désirant entrer dans la vie active à l'issue de la, 35 
comme leurs camartades .des E.P.S. 

* * :L 

Enseignem:ent de I'hisfoire 
L'histoire n'aviait été (enseignée .par un professeur spécia- 

lisé au collège dme Ltalon, comme lailleurs, qu'à partir de la 
Monarchie d'e Juillet. 
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Mgis ce prof8esskur était insuffisant à lui  tout seul pour 

enseigner dans tsoutes les dusses:  en  1887, encore, i l  n'en- 
seigne l'histoire e t  l'a. géogr'aphie que de I,a 3. à 1.a phil,o- 
Sophie e t  taux m.athématiques élémentsaires. Dans les cl,asses 
inférieures, ce sont les professeurs de lettres de chaqu.e 
classe qui s'occupent aussi de I'histsoire e t  de Ila géographi,e. 

En 1905, dans un  but d,e promotion socilal,e, ce sont trois 
répétiteurs, simples blacheliers ès-sciences, ne pouvant mê- 
me pas être pr0f.esseur.s 'de collège (post,es pour I8esquel.s 
i l  falI,ait lla licence), qui sont ch'aLgés d'rapprendre l'histoire 
et Ima géogr'aphie faux ,élèves dans les petites class,es. Ainsi, 
ils prennent le titr'e ,de prof'esseurs *adj,oints e t  ne s',accu- 
oent plus ,des surveill'ances dae dortoirs, réfectoires, etc ... 

Les inspecteurs génér'aux, Gautier e t  Foncin, ont iugé aue 
cette situation était anorm;ale. Mtais, le conseil d'ladministra- 
tion du lycée est d',avis de gard,er le statu quo: I I  'estime, 
en leff,et, que ces répétit8eurs, s'ils n'ont -qu.e l,e baccal~auréat, 
ont plus d'expéricence des .enf,ants qu'un jeune agrégé. Par 
ailleurs, les petits .n'?ont qu'à (apprendre l'es ?,aits et non 
à faire de lla ,philosophie de I'hist'oire ! Enfin, ,a.ucun parent 
ne s'est pliaint de !cet ,enseignemlent de I'hist'oir,e a u  rabais. 

c 
* 4  

O rig i:nes ,de I',enseig>nemenf fiec hn (que 

L'.enseigne ment mod.e rne, à 1' i n s  tla r de l',enseigne man.+ 
classique, 'préparait (au baccalauréat. Mlais beaucoup d'élè- 
ves qui le suiviaient, !ne songeaient pas du tout à all'er jus- 
que là. Ils se contentlaient d'$avoir u n e  culture générale un  
peu tplus dévlel'oppée que celle dispensée par 1'écol.e pri- 
m'aire 'et ,en plus, si possible, une f,ormation prof,essionnelIle 
mant  d'entrer dlans la vime active ((agriculture, commerce 
set industris). 

Or, n'eus l'lavons vu, i l  n'y iavlait pas .d'écolle primaire su- 
périeure dfans tout l',est .de I'arnondissement d e  L,a[on. Il n'y 
au ra  une école pr,atique lpour l'industrie 'annexée a u  lyc6e 
d,e Laon qu'laiprh la guerre !de 7974-7978, à partir de 7923. 
Donc .ces élèves sont obligés sd'laller 'dans 1.a section moderne 
du lycke d,e Laon. M'ais o n  via ,organiser, pour eux, e n  1896, 
1897, une sous-section sp6cisale Ide l'a section modlerne e n  
4, 3e, tembryon d'une E.P.S. 
Nous lavons déjà vu qu'en octobre 1896, u n  professeur de 

Ila. section élémentiaire .avfait 'été &urgé .de dlonner une heure 
supplémentair~e par semlaine de frangais ù 5 élèves de 3. 
moderne, d'ont leur vrai ]professeur de I.ettres ne vouloit 
plus s'occup.er. 



- 49 - 
Ces cours spécilaux v.ont se dévebopper B partir de cett,e 

dtat,e. En 'avril 1897, là 1.a ,place de I'ang1,ais d,evenu seconde 
[langue obligat,oir,e en mlodserne ù partir de 1892, 1.e provi- 
seur crée, av'ec l'$accord du ministère et du rect.or.at, ((des 
cours pratjqu:es)) pour I,e pet i t  nombre d'élèves de 4e et 3e 
mod,erne ne se destina.nt [pas ,au btacoal.auréat. 

Ces cours senont de deux heures pa.r semluine daans cha- 
que classe. Ils comprendront du franpais, des sciences et 
de la comipfiabilité. 

Ges cours lavailent ldéjù existé un peu en 1896, mais i ls  
sav(aient été supprimés pour des raisons de difficulté bud- 
gé+aire. En 1897, il f,allut les rqcréer d'urgence, car les 
effectifs .du lycée, taprès p'être ,accrus sans arrêt de 1887 
à 1896, commengaiient ù baisser. 

A côté dles cours d.e culture générale, on  voit ,apparaître 
un cours ,d'e ,comp+abilité, lenseignement pur,ement technigu'e. 

Le 5 février 1898, le dipecteur de I'E.P.5, de Chauny, Cho- 
qu'enet, offr'e au proviseur de taon de lui .donner son con- 
cours pour !organiser, !au lycée, des ,cours d.e sfhographie. 

Ainsi, auvait été 'donné un second 'enseignement t'echni- 
que da bureau ou !commerci.al. M'ais I,e recteur juge que ce 
n'lest pas très utibe, imême à t i tre f,acult,atif, let que l'es 618- 
ves sont déjà surchargés .de cours. 

Plar contre, les cours de comptabilité comm,erciale sont 
aecréés ,en 1908-1 909. 

P~arallèlement, étfaient donnés des cours d'agriculture. Pen- 
dant l'e 2. s'emestre ide l'année scobaire 1891-1 892, IJe dir,ec- 
t,eur de la station agronomique ta f,ait de tels cours qui ont 
été suivis par 8 élèves ,de l,a 4e lannée d',enseignement mo- 
derne (futur.e 3. modarn'e). 

Un nouve,au cours d'agriculture ,est créé 'en 1908. 
Mais il n'y [a que vingt élèves inscrits taux cours d'lagriscul- 

turle contre cinqutante à ceux de comptmabilité et d.e com- 
m'erce. .' .*  

Pr&pamtions a u x  grandes écoles pfiofessionnelles : 
Préparation d I'éoolme nationale d'agriculture 'de Grignon. 

P~arallèlement ù ,ces cours professiconnels, destinés à for- 
mser des élèvbes voullant ,directmernent eQtrer d,ans Ifai vie lac- 
tjve, ton voit lapparlaître Ides ,classes de .prépar,ation alux con- 
cours de gvand,es écoles ~prof,essi,onn~ell'es. Pour se -présenter 
à ces conoours, il n'test 'pas n6cessair.e d'mavioir le baccja- 
lauréat. 
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D'ans Ica région à préd,omin,ance 'agricole du Laonnoi?,, il 

ét,ait normal d,e créer d'-ab.ord un cours de préparation à 
1'écol.e national,e d'agriculture de Grignon (autrefois Seine- 
et-Oise, mtaintenlant Yvelines). 

Ce cours, louvert en 1899, comprend .deux (années d'étu- 
des. L,es élèves suivront lles cl.asses d e  3. et 2e  modernes, e t  
'auront, en plus, 3 h,eufies supplémenfiaires de franqais, m,ath. 
et histoire naturelle. 

* * *  
Pr6pamtion à I'fcolr militaire de . Saint-Cyr 

A ba. suite du désastre de 1870-1871, beaucoup de j,eJnes 
désirèrent d,evenir ,offici,ers pour se préparer à la reva,nche. 
Aussi, dès que le nouvea.u lycée .est IoJvert, quz I$es Ijocaux 
sont plus vastes et le personnel enseignant plus qualifié, 1.e 
proviseur créa, en oct,obre 1889, une clcasse de préparation 
tau conmurs de Saint-Cyr. P,our se présent,er à ce concours, 
il lest inutile d'avoir le baccallauréat. M'aisoomme il n'yal que 
trois élèv,es inscrits, Ion ne peut guère Imeur faire de cours 
spéciraux. Ils suiv,ent donc ceux d'histoire de réthorique et 
de philosophi,e, ceux de géographie de 3e, ceux d',allemand 
de 6 e  année de spéci,al (future Ire modernle). I I  reste a leur 
donner 2 heures d.e math., 1 heure d,e frangais, 2 heures de 
conversation lallemanfd;e :t 1 thème albemand sans diction- 
ntaire tous l'es 15 iours. 

Mjais ce cours de Saint-Cyr est supprimé trois fans après, 
en décembre 1892, comme dla.ns tous l'es l y c h  où il y ,a 
peu d'élèves. * 

* Q  

Enseignement de la gymnastique 

L'es proviseurs Wossign,ol, en 1906, et  Jouvenet, .en 1912, 
veullent relever I'import,anae de la gymnastique dans l'.esprit 
des élèves et des parents, en particulier de Ima gymn'astique 
qui ne se Cuit pas !aux appareils. 

**,p 

Instruction religieuse 

Dès le début, il y (eut un (aumônier catholique au lycée 
de Laon. En 1889, on lui adjoignit un .aumônier protsestant. 

Malgré la crise provoquke par 1.a séparatilon de I'Eglise et  
dce I'Etat, len 1905, et l',action publique anticlérioa1.e de c,er- 
ttains professeurs du lycée, Ire pr'oviseur veilla à ce que fût 
r,espectée lia, volonté dles parents 'pour les questions reli- 
gi.euses : 
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L'aumôniler catholique resta au lycée et, en 1907-1908, 

donna une ftois par quinzaine l'instruction religieuse aux 
élèves (autorisés par leurs parents. 

Ceux qui en ébaient dispensés Pestaient avec un surveil- 
lant. 

Mlais, le 12 mars 1908, un certain nombre de dispensés se 
glissent parmi les )autres pour poser des questions indiscrè- 
tes à l'aumônier. Le proviseur punit ces élèves car il veut 
respecter l'a volonté des familles. 

* * *  

CONCLUSION 

Ainsi, dIe 1887 h 1914, Le lycée de Laon, après un bon 
départ d,e 1887 là 1896, connut des moments ,difficilfes de 
1896 b 1908. L'es effectifs passèrent de 150 à 314, puis re- 
t,ombèrent à 192. Or, (en 1758, le collège des Jésuit'es de 
Llaon avait déjà 150 élèvzs. D,onc, en 150 ans, l'augmentation 
n'éttait que dse 42 unités ! 

Par (ailleurs, le lycée, même en 1908, n'avait aucun rival ù 
Ltaon, lal,ors que Ile collège, en 1870, é%ait co"mrrencé par 
trois pensitons privé'es seoond'aires I<aïques et ecclésiasti- 
qu,es qui totmalisai'ent 250 élèves. En additionnant ce n,ombre 
avec celui ,des effectifs du collège, on (arrivait à un totsal de 
400, chiffre supérileur B celui de l',effectif du IycBe seul, sans 
concurrent, ayant (atteint son maximum en 1896. 

Ainsi, I'lenseigrrement secondaire 6t.ait lplutôt en régfies- 
kion ù 'La,o,n, ,B l'a veille de 7974. 

Cette stlagnatbon ébit due surt'out au fait que les enyei- 
g,nmemlents moderne et élémentaire, lapres avoir plus que 
doublé ou quadruplé en 9 tans, aayaient diminué de moitié 
pendant Iles 12 années suivantes. L'enseignement moderne 
est. revenu en 1908 'presque à . ses ,effectifs' de,  1887, .pdrce 
qu'il nae satisfsaisait pas la grosse mlajorité de ses élèves. 
Ceux-ci ne visaient pas tamu b,accabauréat, mais voullaient 
sedement laugment'er un peu l.eur cultuve génér,ale primaire 
et, ien même t,emps, apprendre un métier. Les écdes pr i -  
inaires supérileures créées ,en 1881, pour rempl'acer I'lensei- 
gnement spécial ,en 4 ans de Victor Duruy, leur aurailsnt 
mi.eux convenu, m.ais il n'y en 'eut 'pas ù L,aon et dans son 
arrondissement, en dehlors de Ch'auny, avant 1926. AuioJr- 
d'hui, c',est l'#enseignement second,aire court qui vempl.it ce 
but. Ainsi, Jules F,erry s'est montré r é t r o g d e  ,par rapport 
à Victor Duruy let à Guizot ,en n'organisant rien entre, I'en- 
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seignement primaire et I'enseignlement secondaire long dans 
l'es villes moyennes. 

Par lailleurs, il faut signaler que la population d e  la ville 
d'e Laon let des six cantmons qui I'entfourent (Lsaon, Crécy, 
M'arle, Sissonne, Craonne et Anizy) n'la pas tellement aug- 
menté du XVllle siècle à muintenant (58.000 ten 1800, 80.000 
en 7886, 73.000 (en 1911, 65.500 en 1946, 87.000 mainfenant). 
En lefflet, si la populatilon d e  la ville d e  Laon s'est accrue 
(6.700 en 1800, 13.600 (en 1886, 16.200 en 1911, 17.401 en 1946, 
28.600 maintenant), les campagnes voisines se sont dépeu- 
plées. 

Comme actuellement 1.800 garçons sont scolarisés dans le 
secondaire à Laon, il y 'en a 3 fois et demi plus qu'à la 
fin d e  1944 (500) let 6 à 9 fois plus qu'il y ,a 80 à 60 ans, 
pour la même population. 

II flaut signaler aussi qu'il y a lactuellement cinq C.E.G. 
dans les cantons périphériques iayant chacun a u  moins 200 
garçons, soit 1.000 lau .total, [alors que de 1920 à 1932, il n'y 
avait pas un seul cours complémentlaire dans ces cinq can- 
tons et de 1888 à 1914 un seul à Crécy-sur-Serre. 

G. DUMAS, 
Directeur des Archives de  l'Aisne. 

SOURCES 

a) Archives du Nord, fonds du rectorat de Douui, puis 
de Lille (à partir de 1888) : T Rectorat 698 à 705 (soit 10 
liasses, puisque 3 liasses sont dédoublées et 1 la disparu 
en 1940-1944). Mlalheureusement, ces liasses s'arrêtent ù la 
fin de 1905, puisqu'ù partir de 1906, il n'y a plus de dos- 
siers par établissements. Les papiers concernant tlous les 
'établissements des cinq départements de cette grande am- 
démie (Nord, Pas-de-Callais, Somme, Aisne e t  Ardennes) 
sont désormais regroupés par sujets. Comme il n'y a pas 
de répertoire, il (est très difficile de retrouver ce qui con- 
cerne le lycée Ide Laon dans cette énorme masse. 

bj Heureusement, le lycée Ide Laon nous ci versé, à la 
fin de 1969, un ((riegistre d e  délibératiops du  conseil d e  
discipline)) de 1894 a 1914. II est coté T 1001. 

II est très intéressant, parce qu'on y trouve, à côté des 
enquêtes disciplinaires, des rapports trimestriel3 des provi- 
seurs. Ceux-ci donnent, en particulier, des renseignements 
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sur les effectifs, les niveaux des élèves, les distractions 
des internes, la concurrence des écoles libres, ce que font 
les élèv'es sortla,nt du lycée, les surveillants, 'etc. 

Nous lavons (aussi utilisé les palmarès de 1887 à 1914, 
cotes T 1010 et 1011, lainsi que le bulletin de l'Association 
des ,anciens élèvles de 1888 à 1914 (80 1500). 

Mcalheureusement, l'inspection académjque de l'Aisne n'a 
pas d'archives tantérieures à 1919 e t  les archives de la Pré- 
fecture de 1800 6 1914 ont disparu e n  1914-1918 et  1944. 

* *  
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CHAMBRY A LA VEILLE 
DE LA RÉVOLUTION 

N,ous possédions ,d,e Ch.ambry un cahi'er de dol6ance.s (1) 
connu .pour ses accents tragiques e t  l',exposé pitoyable de 
ses misèrles. Bien conservé, 'écrit d'une grmande écriture pen- 
chée $sIans fi,oritures excessives, mais avec un nombre im- 
porbant d,e fautes ;d'orth.ographe, il tr,anche sur le t,on des 
cahi'ers d,es paroisses ,envir!onnantes. De Créfy-en-Lmaonnois 
à Chivres, de Laon à Ira vallée d e  l'a Serre, la plupart ,des 
cahiers .de d,oléances .sont bâtis sur un même modèle, dif- 
fusé ,probabl,ement à partir de Ifal ville. Chambry, lui, garde 
d,es accents spontanés. M'ais Ilaissons à une rencontre ulté- 
ri.eure le soin d'étudier, (en déttail, ces ,documents dont on 
n'lu peut-être pas suffisamment fait cas jusqu'ici. 

Ce qui frappe, d,ans Ise cahier d.e Chambry, c',est l'exposé 
systématique d'e sa situation.: le villqge se compose dje 22 
f,eux dont (( six flemmes veuves chcargé,es de f'amilbe, n'ayant 
que I'eurs brlas D. Un petit vilI*age, .d.onc, (,on compte, ,en 
1760, 57 h8abiCants pour 21 feux) ,et dont, semble-t-il,,l,a situa- 
ti'on socilal'e n'test guère florissantfe. En eff,et, I,es h,abitants 
se pllaignent de inNe point p.osséder de propr iéth;  le sei- 
gneur et  plusieurs communautés 'ecclésiastiques se ,parCa- 
gent Lessentiel du terroir. 'D,e plus, le vill'age paile 1.346 
livres e t  14 sous d'imposition royalle. 

Visent lensuit,e l'(exposé des .problèmes les plus laigus. En 
.premier, l'a rsout8e 'de L8aon à Mlarle, très fréquentée, est en 
mlauvais état. Or, qule fsait le passant I.orsqu'une route est 
.mal entr1etenu.e ? II lpiasse d,e part ,et d'autpe et les chlumps 
qui l'a, bord,ent se trouvent not,abl'ement détéri,orés. 

Ensuite, les terres, t rop sabl,euses, ne peuvent être, dit 
le tmexte, <cdépouill6es Ide bled froment )). Les ress,o.urces. 
étsant maigres, lte villqage 8disput.e âprement à d,eux f,ermes 
vloisines (Hordev'oye et  Puisi.eux sla.ns dout,e), un pâturage 
'd.ont on  aurai I'occ?asi.on de reparler. 

Enfin, un presbytère ICI, dû être construit, .les combles de 
l'église ont dû être réparés tet les habitants de Chambry 
n'ont pas .enCofie acquitté leurs dettes. 

(1) Arch. d6p. de l'Aisne, Baill. du Verm. 19. Toutes les cotes suivante8 sont 
celles dos Arch. d6p. de l'Aisne. 
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Si ces problèmes sont ressentis de f,aqon ,aussi aigug, 

c',est que le village vit uniquement de la t,err,e. Point de com- 
m'eroe Iquelques a u  b'e rg isbes seu I.emen t) , ,point d'industrie. 
Or, l'a plus grande partie des productEons $est diri,gée vers la 
ville sous f,ormle d'impositions ou de taux de f'ermage (2). 
L,e dse r nier p a r'a g rtap h e du oa h i er est pla r t  i cu I i èr,em,e n t émou - 
vcant : 

(( LIU consternatilon lest génértale, peu d'espoirs. El.oignés 
de tout secours, nos plus riches propriétcaires qui ne partici- 
pent à aucune charge localle, I'Et,at ,ecclésiastique qui pos- 
sède la. moitié du t,erroir, consomment le meilleur de nos 
productbons d'ans l'a ville. Qule peut-il nous rester ? )> 

Tels sont, r'apid'ement &explosés, les termes de ce pahier 
de Chambry. II iest, cert,es, particulier ; i l  lest révébateur. 
Encore Fall,ait-il pouvloir confirmer ,et comprendre son con- 
t'enu: une séri'e 'de ,documents, oonservés aux Archivies dé- 
partement,ales, nous (ont permis de le flaire. Au delà de la 
simple compréh.ensilon de ,ce texte curiJeux, se posait le pro- 
blème de k t u d e  ;monographique d'une paroisse. Les gran- 
des synthèses peuvent être remarquables, .ell,es ne sont ali- 
m.entées let animémes que par des études précises et locales ; 
c'$est du moins ce que n'eus iavons formulé dans une récente 
convcersaticon avaec le professeur Goubert, dont la thèse a 
l'ut-gement inspiré notre ,trava:il (3). 

Qu,ell,e ,devait être la physion1omi.e de Ch,ambry à 1.a veille 
d,e Ila Révoluti'on ? Le présent ne nous 'aide guère. Cha,mbry 
ma, entièrtement brûlé, son église mise à part, en 1814; tout 
le patrimoine immobilier lest dlonc postéri.eur à cette d,ate- 
là. M,ais il f$aut se l'imaginer toujours comme un village rue, 
aux f'oits de chmaumles, (d'Ioù tirerait son ,origine I'e nom du 
vill,age ?), s'étirant d$e part .et d'autre du ru de  Barenton, 
l,e l,ong d,e Ila route de  Laon à Mlarlke. Autour du village, les. 
isardins 'att.enlant taux maisons, et .au-delà, I,es Is.nières des 
chlamps. A 1.a périphérite du terroir, e t  surtout vers Athies, 
d'es bois. A pr,oximité (d'#eux, le château, dont l',allure exté- 
rieur,e ét,ait plutôt icellle ,d'une grosse ferm,e. Puis, I,oin vers 
I'e Nord, l'a derme 'de la Commanderie de Puisi,eux uu  milieu 
d'e ses terres. Viv,ant unTe vi,e autonIome, telle ne sera rat- 
t3achée à Ch'ambry que bien plus hard. Voilà, du m-oins, c.e 
que nous suggèt-e encore ma.i.nt1enant I,a cartce tlopogrgaphi- 

Les rôles de faille de I'Eliection de  Laon J5) décriv,ent briè- 
que (4). 

(2) Voir les series des Archives de l'Aisne - G 173, 562, 604, 1042, 1463, 1469 
1847 et H 56 207 1605. 

(3). Beauvois et 'le B&vaisis thhae de doctorat de lettres, SEVPEN 
(4) On a utilla6 la carte a; 1/20.000., conservee par les Arch. dep.'de I'Alsrue. 

1960. 

(5) c. 211. 
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vemient Chambry et  Puisieux pour l'#année 1769. Pour Cham- 
bry, on  indique : 

- 20 f,eux, 
- 6 chla.rrues, 
- 30 !arpents dte prés, - 48 arpents d'e bois. 

Pour Puisieux : 

- 1 f,eu, 
- 7 cha.rru,es, 
- 7 arpents de bois. 

La chlarrue est, ici, non point l'instrument de travail, mais 
une unité de mesure d,e surfme. LIU mesure est variable selon 
I.es régions ; ici, telle c'orrespon:d à une soixant,aine d'ha. envi- 
ron. Quiant à l'arpent, il v'aut bappnoxim8ativem.ent 1/2 hla (6). Lla 
physion1omi.e d'e Chambry $apparaît donc biten différente de 
c,elle d:e Puisi,eux ; 1.e petit vill,age d'un.e cinqusantaine d'habi- 
tants iexploite un t'erroir ,de quelques 360 ha + 15 h,a de prés 
et  24 hma d'e bois ; laIlors qu'e Ira fserm'e de Puisieux est exclusi- 
v8ement vouée à {la. cultune, sur plus de 400 h'a. 

I I  aufiait été ;particulièFemlent intéressant de pouvoir dis- 
poser d'unie gravure mci'enne d.e nlotre vill'age. Nous ne 
possédons qu'un CeCevé de blornage entre Ch.ambry ,et Athies 
(7). Le document est bxw,  avec eettte ,précision 'et ..@ette 
conception très artistique des plans e t  arpentages que l',on 
avait à cett,e époque-là. M'ais l'a portion de territoire inté- 
ressée est restreinte, et I'e renseignement r,est,e trop par- 
tiel. C'est donc d une dlocum.ent,ation exclusivement 8crit.e 
qu'il faudra s'(adresser pour avloir une idée du rôle et  de 
La constitution du vill.age d e  Chlambry. 

Un mémoire, non daté et n.on signé, concernant I'entreti.en 
de la chaussée ;de Laon à Made, nlous 'donne qu,elqu& 
informlations intéressantes (8). Rar son contenu, nous .pou- 
vons dire que le text'e est postérieur à 1750. En eff,et, on y 
parle dle I'ab'andon d u  drioit de  péage p e r p  par 1.e seign~eur 
du lieu, e t  l'$acte qui confirme ce fait date de 1743. Voici 
carment ce texte présent'e Chambry : 

(<Ce village est coupé par un ruisseau *qui le traverqe. 
Ce ruisseau et Je marais qui I'av,oisine prend sa source d'ans 
lia forêt de S:am'oussy, passe à Athies, puis à Ch,ambry, de 
121 par les Barenton IOÙ il va tomber klans Ila Souche. Ce 

(6) CurB: 80 1475 (Arch. Aisne). 
(7) G. 150 (Arch. Aisne). 
(8) Arch. Laon. D D  25 (d6poaBes aux Arch. de l'Aisne). 
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marais, principalement à Chlambry, est presque inaccessible 
même d'ans l,es plus grandes sécheresses. 

I I  se réunit ù Chambry deux grandes routes pour venir 6 
Llaon ,et pour pénétrter plus avalnit; i l  n'y a pas de détour e t  
i l  flaut nécessairernent passer par Ch,ambry. Ces deux Tou- 
t,es sont celles de Mcarl,e 'et de Pierrepont. L,a route, de M1arl.e 
à Llaon lest la communicatio.n :die 1.a Fllandre i~ le, Cha,mpagne, 
ceIlce dme Piserrepont à Laon est le passage ,nécessaire de Phi- 
lippevilBe, de Givset let d'e R,ocroi, ;pour passer du côté d,e 
P!grrs ; ce passage lest le débouché de toute Isa Thiér-ach,e. 

L,es villlages qui passent à Ch,ambt-y ,pour venir à .balon 
sont les nourrices ide ,plus des deux tiers de .cett,e viHe e t  
du pays pour les blés, bœufs, œufs, v.ol~aiII~es, etc ... L'es ha-  
bitsants du delà Ide Chambry vi,ennent à Laon pour y cher- 
cher justice, c'lest dqe ce côté que se trouv,e La principale par- 
ti,e 'du diocèse ... )>. (8 bis). 

Voilà donc précisée lia, situatiton d.e Ch'ambry : un vilLage 
c,omme tant d'autrtes, mais placé sJr  un  embranchement d,e 
v'oies d'e communicati8ons particdièrement importmantes, tant 
sur l'e pltan str'atégique que sur le ,pllan économiqu,e. On ver- 
rla plus tard s'il ,peut s')en féliciter .... 

En ce .qui conceme la, structure socisale du' village, nous 
disposons d'une slourc.e précieuse : les rôl'es d'imposition 
pdur Ila, oonstruction (ou la réparation des presbytères (9). 
C,es documbents concernent u n e  péri,ode couvmnt I,a deuxiè- 
me partie du XVllle sièclle, .et 'ont ' pour :obj,et d'e fixart 
Ila. sommle due par I,es propriét,aires du sol et les hcabitants 
des paroisses pour réparer ou construire les presbytères, 
l'es églises ; plus rlarement la maison d'éoole o u  quelque 
réfalisati,on d'utilité pub1iqu.e commle le curage d'une rivière 
o u  I'~aménagement d'un puits. Or, ce qui lest f,ort .intéressain?, 
c''est que ces rô1.es concernent t,out le mlond.e, privilégiés e t  
non privilégiés. C',est donc ,un point de départ exceptionnsel 
pour connaître, d,e ftagon .pr&ise, lia: structure ,social.e d'une 
parmoisse. Pouriiant, o n  le vernal, i l  n e  faut pas suivr,e toutes 
I,es indications à lia 'lmettre, elles sont souvent falsifiées.; d'gu- 
tr,e part, 'La list,e mêl'e souyent résident e t  inon résident e t  
n'indique pas t,oui.ours, d'une fiagon précise, pour quels 
biens o n  se tr'ouve imposé. Be,aucoup d.e li,asses se bornent 
d mentionner c pour fionds )), slans .plus de yd&ails, ce .gui e n  
1imit.e évidemment Ica, soupl.esse d'utilisati,on. I I  'ne daut -pas, 
bben sûr,  se contsentler de ces rôles seuls et  l'on doit prta- 

(8bis) Il est int6ressant, BU passage, de noter que l'aire d'influence aofuelle 
de Laon (vaste ellipse vers le N.E.) semble d6jk prbcis6e B la fin du 18- a. 

(9) Arch. Aisne. SBries: C. 164 B C. 189. 
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tiqu,er des recoupements 'avec d'autres documents pour tirer 
au clmair ces imprécisions. 

S'il est  oapittal de pouvoir disposer d'une telle source 
pour I'étude d'une paroisse, notons, au  passage, combien i l  
serait égallement intéresslant de daire une étude d',ensemble 
sur (plusieurs paroisses. N,ous ne possédons pas ces rôles 
pour fiout le départrement, tant s',en Faut.; mais Ita loc'allisa- 
tion sur un rel,evé c,adsastrlal montre les régions pour lesquel- 
les Ile d,ocument texist,e, et dont l'étude semit sûrement révé- 
latrice : le SISSONNAIS, l'a région d'AUBENTON, du NOU- 
VION-EN-THIERACHE, SAINT- SIMON, LA FERE, les collines 

En ce qui concerne Chjambry, le rôle ,est particulièrement 
bien fait (10). I I  se divise en trois parti,es : pnoprietaires fo- 
r'a i ns, p ro p r ié Ca i res t'ai I l'ab I es et ta i I l'ables non . p ro p riét aires. 

Voyons d'ablord l,es propriétaires fora.ins à Chambry. Pour 
chacun d'eux, on indique généralement : 
- 1s surface possédée, 
- le revenu procuré, 
- Ip nom du tlenancier .qui cultive la terre, 
- 1.e mont'ant d,e l'imposition. 
Lla surfmace est e s t i d e  ,en jallois, soit 61,28 ares pour un 

jmalloi. On se rend vite c0mpt.e que la pnopriété est fort 
morcelée : l'un des bi,en-fonds les plus importmants est celui 
de l'a. veuv'e du si,eur Llambert, 34 jallois (soit une vingbaine 
d'ha) ; c,eci mis ù part, Ile domaine du seigneur de Ch*ambry. 
II IU nefusé d,e donner I'étcat exlact de ses propriét&s, on ver- 
r.a pourquloi. Mais, grâce aux rôlmes des vingtièmes ,on ci pu 
l'imposer pour 1.740 IivLes. Etant donné que l'on comptait 
un revenu de 10 livres pouIr 1 jallloi de terre cultiv,abl,e, cella 
nous donne une centlaine d'ha, mais il faut pondérer ce 
chiffre du fait que le seigneur posséd,ait une pa.rtice d,es ma- 
rais e t  des terres boisées dont le revenu -est Imoin d'être 
com pu r,a b I'e. 

Outre le Sait que les surfsaces 'appropriées ne sont pas  
touilo u rs dé clla &es, i I f,a u t .n ula n ce r certca i n es déclla ra t i ons. 
En .eff,et, l'a comparlaison du rôle ,et .de oertai,ns procès-ver- 
btaux de ventes de  biens nationaux. montre que les biens 
d'églises sont lassez souvent (estimés ù 1.a moitié de leur 
réelle valeur. Les fraudes fiscalmes ne d.atlent ,pas d'aujour- 
d'hui ! 

En t'out, 47 propriéttaires forains, posséd,cmt .ch,acun qu'el- 
ques iraIlois ; parmi 'eux, des ecclésiastiques, des nobl~es, des 

du LAONNOIS, le TARDENOIS, CHATEAU-THIERRY. 

(10)  Arch. Aisne: C. 168. 
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roturiers. I I  était intéressant de  conn'aître la proportion de 
chacun d'eux. 

L'étude du rôle montre que La propriété )noble est impor- 
Pant,e, Ica moitié du revenu tfobal d6cIar+, semble-t-il. Elle se 
comp:ose tessenti~elCem8ent des t,err,es de M.onsi,eur de  Ch,am- 
bry o u  de membres de  sa. famill,e, comme les d.e Hédou- 
ville de Sainte-Croix. Qui lest ce seigneur d,e Chambry ? On 
sera bref, I'étude détlaillé,e #ayant é té  fait,e,-pa.r M. de Sars 
(1 1). ka flamille s'appelle d,e Fllavigny 'et lavait acquis. Ifai sei- 
gneuri,e d,e l'!abbaye St-Je,an de L'aon 6 la f in  du XVIe siècle. 
Pbar la suite, o n  lui cont'estera ses dtioits réels à Ita noblsesse. 
Quoi qu'il en soit, à chaque génér.ation, un  dénlombr,ement 
précis d'e la seigneurie 'ét'ait remis à I'Abbtaye St-Jean de 
Laon. L'évdution dse la famille ,est caractéristique des mem- 
bres de La, nobl'esse des XVIIe e t  XVllle siècles : les aînés ser- 
vent dlans I'sarméee du Roi, les cadets d.ans I'Eglise. On vote 
d'ans I'ordr,e de IIa nob1ess.s aux Etats Généraux, ,on émigre 
à 1.a Révolution. A 1.a R,estlauratiron, les de Fllavigny revien- 
n.ent, retrouvent en grand'e ,parti.e l'eurs biens .et .occupent 
d,es postes élevés dans I'administpatiron. Au milieu du XlXe 
siècle, I,es biens seront dispersés par les partluges succes- 
sortaux. 

L'a. seigneurie de Chcambry était loin d'être importlante : 
elle consistcait e n  un  tensembbe de  droits plus I O U  moins dé- 
suets e t  e n  des propriétés évaluées à 71 h,a33, sd'laprès le 
déqombrem,ent du 11 septembre 1786 (12). Ftaisait partie de 
l'ensemble, l'a, maison sei,gnNeuriale 'de Mal,aise, d.ont il  ne 
resQe plus tvace aujourd'hui. 

Bien que petit propriéta.ire, l,e seigneur d.e Chambry av.ait 
un  riang à tlenir e t  déftendait àprement s.es sources de re- 
vlenus. P'endvant longtemps, il lavcait joui d ' u n  droit de péage 
s u r  la chlaussée d,e Lraon à M1arl.e sans que beauooup de 
preuves le justifient. Aussi, un  (arrêt du conseil royal du 10 
décembre 1743 supprimta-t-il ce droit (13). On e n  verrta les 
conséquences. 

Si Ica noblesse supporte l'a plus grosse partie des frais 
,pour la contributi'on à la construction du presbytère e t  mon- 
tre sa. mauvaise humeur, l'état .ecclésilastique, d'une f s a p n  
contpadictoir,e, participe le moins: u n  peu moins d'un quart 
du revenu déclcaré, alors que le *cahier .de doléances dit ex- 
pressément que I,e clergé possè,dce l'a moitié du terroir. Si 
nous n e  pouvons faire confiance ,aux chi f f res  avlancés, du 
moins pouvtons-nous évcaluer 1.a part des participants. 

(Ill) Maxime de Saxe, le Laonnoir f loda l ,  'E. 1, p. 431-6, et T. V, p. 340-8. 
(12) Arch. Aisne: H. 5 6  
(13) C. 332. 
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Les trois grand,es ,abbayes de Laon, Saint-Vincent, Saint- 

Mlartin ,et Saint-Jean interviennent pour le tiers d,ans Ires 
possessisons ecclésiastiques ; Ima cathédrale, son chlapitre et 
ses ch'anoines pour le quart. Dla.ns 1.e Leste, il Caut citer 
I'Hôt'el-Dieu de Lfaon, les fabriques de St-Julien, SPe-Be.noîte 
et Ite couvent des Minimes ; Puisieux et  Ise S.auv,oir, enfin, 
pour un'e très faible part, l'abbé d,e Villers-Clott,erêts. On 
.noterla la dépend'ance étr0it.e de Chfambry vis-à-vis de IIa 
vi1l.e de Llaon. Si, laujfourd'hui, le villsage va chercher ses 
revenus b la. ville, autref,ois, L'am tirait ses revenus du vil- 
lage, les baux .de f,ermages sen témoignent. 

La pr,opriété Foturière est-elle imp0rtant.e ? Ell,e est déli- 
cate à ét'ablir, car l,es seuls noms r,est,ent un indic,e aléa- 
toire. Ellme Ooncerne 1.e qua.rt du revenu tot,al décllaré par nos 
pr,opriétaires fIonci,ers. Ptarmi eux, on  distingue un certain 
Turquin, de Vaux, fermiler ,de lma Gr'ange I'Evêque, pour le 
c,ompte d,e I'Evêché, let qui rachètera I,e domlaine lors de Ica 
vent,e ,des Bi,ens lnlationaux (14). II intervi.ent fort peu, pour 
un revenu d'une centlaine de livres. Mzais son oas ,est révéla- 
t'eur. II serla l'un de ces lab'oureurs bénéficicaires des chan.. 
g ements révcol u tilonnlai res. 

T,els sont Ises .propriétIaires f'orains de Ch,ambry. Un petit 
nombre de nobles, un nombre plus important ,d'ecclésiasti- 
ques, qu,elques roturi'ers d'ont tous ne sont pas des bour- 
geois. Au tfotlal, -une poussière d.e .propriétés cultivées p a r  
vingt-deux fzamill'es. 

Cell.es-ci sont-elCes pt-opriétaires ? (II exist,e eff.ectivem,ent, 
selon nlotr'e rôle, une propriété villtageoise concernant dix 
noms. Elle sera. rapidement étudimée. En xeffje!, mise ù. part 
l'a veuve Prudhommemau, qui possède 6 jall,ois et Ch'arlies 
Mlaill,et dont >on ne :cite d'aillceurs pas la surf,ace de terce 
possédge, n'os propriétaires n'sont .en tout et pour tout que 
l'a maison qu'ils hlabitent. Encorle pour ,celles-ci paient-ils au 
seigneur le cens 'recognitif du droit fé.od.al soigneusement 
consigné d'ans ch,aque dénombr,ement. De plus, ét,ant ttailla- 
bles, ils voiment leur impositi'on majorée d'une quantité pro- 
portiNonnel1,e à Ila tfailIte qu'ils paEent. C'>est d.onc un impôt sur 
un impôt ! Exemple crilant de l'injustice fiscale sous I'A'ncien 
Régime (14 bis). Piarmi les taillmables propriétaires, nous re- 
c,onnaaissons des noms consignés dans l'e cahier de dol6an- 
ces. Pierre Larzillièrse, Ite syndic et Etilenne Ccobogne, son 'ad- 
joint. Psour le pr,emier, not,ons que s,a descend,anse s'est 
perpétuée jusqu'h nos i,ours. 

(14) Q. 534, no 1. 
(14bis) Les Français et l'Impôt sous l'Ancien Rbglme. Hincler : Questions d'hir- 

taire. (Flammarion). 
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Devons-nous pl'aindre les tailbables non propriét,aires ? I ls 

paient une contributilon cal.culée sur le montlant de Leur 
taille. L'a plupuart s:ont ,d,es gens peu imposés et donc sûre- 
m,ent peu 'aisés. O n  !en compte huit, chiffre import,ant à 
I',égard d'un villrage ,de vingt-deux feux. Deux autres sont 
sûrement moins à bllaindre, Deniae :et surtout Jloseph Lhottle. 
Avec Eti-enne C,ollo,gne let D'enize, Lhlottle iest le plus gros fer- 
miser du villtage, Imes rôlfes d'imposition pour les corvées nous 
le confirm'ent (151. A 'lia, veill'e :de la Révolution, il cultive tau 
m,oins 90 j~albois tà Chtambry, de  'différents ,propriétaires. En 
1788, il lest wolltecteur d'e l'a, corvée. En 1789, il ,est portle.ur, 
cwec Ctoll.ogne, du lcahier d e  dol8an,ces let de  son proCr+- 
verblal 'au ch$ef-li,eu :de baillitage, c'#est-à-dire Laon. Enfin, en 
11791, il est imaifie de  Ch,ambry. Comme ce Turquin, d'ont Ion 
parltait plus haut, il test l'un de ces ,coqs ,d,e vill,ages. posqé- 
dant peu .ou ,rimen à la veille ,de 1789 ,et qui vont tirer prof!t  
de la (( grand'e tourmente P révolutimonnaire. 

Mais nous n'y sommes pas 'encore. A 1,a. veille de la Ré- 
volution, notre petite communauté connaît des problèmes, 
retentissa.nts à son Bchelle. Le déb.at 1.e .plus ianimé a été 
sûrement celui occasionné ,par l,a: construction du  presbytère. 
C'et épisod,e révèle 'non plus seulement des pr.oblèmes so- 
ciaux, miais tout .simplem.ent des aspects de l,a vile. quotidien- 
ne. E t  d'ailleurs aur,ait-on Pen+ à 'ungresbytène si les pas- 
sions humlaines ne s'en étaient mêlées? Une lettre du sub- 
délégué d,e Laon, 'datée du 17 juin 1784, kt ladressée à l'In- 
tendlance de Soissons, hmous apprend t.0ut.e l'(affaire (16). 

Ch.ambry n'layant point Ida presbytère, les curés qui offi- 
cisai.ent, résidailent 6 Laon. Mais il y a 4 kms de Laaon ù 
Chambry et les fours d'intempérie ils .se bloyai.ent dsans I'sobli- 
gation d e  rester sur I,es li.eux. A :ce que ait Ica lettrte, ' i l s  
(c ... avai.ent l,e tlalent d'e se fuir,e aimer ,et respecter du sei- 
gn,eur de ce 'lieu qui lieur donnlait asi1.e lorsque I,es miauvais 
t,emps Iles empêchcaient les dimanches et  fêtes de revenir 
à Laon 'après 'l'es [offices. Le révérend Pieroourt est, tau con- 
trfaire, d'un caractère s i  inquiet et tellement tracassimer que 
qui que ce soit na veut 'lui donner 1.e couvert d,ans I'inbervale 
des offices et qu'il est  obligé de mlanger un m40rceau d,e 
pain dans son église.)) 

O n  la même .pensé se débarrasser de cct importun per- 
sonnage, ses supérieurs hiér,archiques l,es premiers ; mlais 
Ion la teu peur que ce curé ombfiageux ne se fbasse plus d'e.n- 
nemis aiIlleurs ! Or, ceCa f,ait d,eux ans que le curé insiste 

(15) C. 550, C. 572. 
116) C. 104. 
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et m,enlace pour ravtoir un pr,esbytère qu'#on nze peut décem- 
ment lui refuser. 

Mlais, (en duit, qui s'y oppose ? Le subdélégué avance d,eux 
arguments solid'aices : 

(( Comment Sair'e supporter 6 16 habit,ants, dont la plupart 
sont dlans I'in8digenc8e, une dépense qui sera au moins de 
cent louis ? )) 

S'ans dout,e viendpait-on d b'out des réticenoes villiageois,es 
si le seigneur, ilui-mêm.e, n'.en prenait 1.a têt'e : 

(( J'sai différé jusqu'ici, {dit le subdél,égué, ... à oause de l'op- 
position du seign,eur 'de Chsambry, cousin germain de M. de 
Hédouvillse .d'e Sta.inte-Croix, qui ,est ch,argé de flamillle et qui 
n'est point opulment. )) 

0:n a vu qu',eff,ectivement Monsireur de Flavigny ne vivait 
bas dans I'.opul,enoe ; les ressentiments personnels aidant, 
il va. fmaipe dee son mi,eux piour mlonter l,es paysans .contrle 
cett'e réalisation ; et quand les travaux sepont commenck, 
il se refusera obstinément à ftaire ét'ut de ses bi.ens pour 
payer sa contributiton. D'e guerre lasse, I'lntend,ance de Sois- 
sons NaUrta recours (aux rôles du vingtième pour obtenir le 
renseign'ement ,désiré (17). M.ais, I'e seigneur comme les vil- 
Icageois refusent dje payer lenoore deux tans après et d.e 
livrer I'état exact de I.eurs propriétés. On lallègue que la 
construction n'est pas conf,ormle ,au devis. On cherche mill'e 
raisons. E t  I.es I.ettres du subdélégué miontr,ent ù quel point 
la situation est d,evenue t,endue (18). Voici un ,extrtait de 
cellle du 28 février 1786: 

(( Les presbytères me désolent, monsbeur, depuis lmong- 
t,emps.. Rappelez-vous, s'il vous pllait, l'es déstagrémants 
que m'ont donné oeux de Brunehcamel, de  Mézières-sur-Oise, 
d,e C.ondé-sur-Suippe let de M>ont*aigu. Mais celui de Cham- 
bry, dont il es t  qu,estilon d~epuis quatr,e ans et dont ile ne 
verrai présomptivlement pas la fin, met le tcombl,e à mo,n 
dégoût ... )> 

L'e subdélégué ne doute point qu'#au-delà de I,a résisiance 
,opiniâtr,e des hlabitrants, il n'y falt l'influence du seign,eur e t  
il se plaint vivfement de oe dernifer. Seule une ord,onnlsnce 
#auto r i  t'a i re émtana n t de 1' in t end,a nce de Soissons permet t ru 
de mettre un terme b cette longue afftaire (19), et, 9ai;lS 
dout,e aussi, Ise changement cdu curé (apaise-t-il un t,ant soit 
peu Iee conflit. En 1786, 1.e curé Mta.uclerc lassistje à la visite 
du presbytère enfin achevé. Il y a 18 ,le villia,ge assemblé 

(17) C. 104. 
(18) C. 105. 
(19) c. 105. 
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,avec son maire (19bis), Jacques Mire, et le seigneur. La 
mlaison scrupuleusement décrit'e d,ans I,e procès-verb'al (20) 
est fort simpbe. Au rez-d8e-chlaussée, un coulmoir sépare 1.a 
chlambre de Ica cuisine. Les deux pièces 'ont respectivement 
17 pbeds 3 pouces ,de llong let 12 pieds 3 pouoes de Irarge. 
L,a chambre a deux croisées, allors que Ima cuisine n'en la 

qu'une, donnant sur lle gvand ch,emin, et ,comport,e une ch,e- 
minée et  un four. Du couloir, un .escalier conduit au  grenier. 
C'est, indique 1.e procès-v,erbcil, Ita dimensilon que l'on peut 
exiger d'un village de 20 f,eux. Et il ajoutle ((M80nsifeur le 
Curé s'en 'est tr,ouvé content. )) 

L'affiaire n,e s'est pas terminée sur une (aussi bell'e not.e, 
,et longtemps laprès ion se refusera encore à payer l.es som- 
mes dues. Clependlant, le gros de l'(orage lest passé, et il 
flaut m'aintentant s'occuper d'un autre problème. C'est l e  curé 
Mauclverc qui sert :de secrétair,e d,ans une Irettre à I'inten- 
d8anc.e de Soissons (21) : 1.a ch,arpent,e d e  I'église est totmale- 
ment ruinée; d'qautr'e part, les travaux de la route de L,aon 
& Mlarle ont [amené Ila disparitiion du  mur du cimetière qui 
formlait digue contre I'écoulement des eaux. II faut dire qu.e 
I'église est bâtie .près du ru Id'e Barenton, >d,ont le cours est 
très mtarécageux. D',où une humidité dangereuse. La r,even- 
dioation adr'essée par les villageois ,est instructiv,e : lordon- 
ner (( Ila. reconstruction de l'a chiarpentre d'e l'a nzef aux frais 
et dépens des pr'opriétlaires des biens de  ladit'e paroisse ... )), 
et remédier (( à son insalubrité ... en ord'onnant une corvée 
à des laboureurs ciroonvoisins pour rapport,er des terres à 
mison du  déftaut tlotad .de I8ab.oureurs dans ledit lieu et pren- 
dre d,es manœuvres qhez les suppliants. )> 

On not'e, en passant, l'a. vlaleur d,onnée (au terme de la- 
boureur dans ce text,e. On fait ,allusilon très nettement aux 
l,ocataires de Puisieux, Hlord,ev(oye et Pré-Robert, qui sont de 
grosses explioit.atilons à gros revenus. Puisieux, seule, a 1.a 
même surf,ace que 1.e t,erroir de Chambry set 1.e prix de fer- 
mlage dle l'une lest supéri,eur aux revenus procurés a.ux pr,o- 
pri6tsires par t,out le t.erroir d,e l'(autre. O n  vaoit ainsi à qu.el- 
I'e catégorie d'agricult,eurs tétait réservé le terme dle labou- 
Peur. 

Ge problème de I'église nous ramène d celui de la route 
d'e Liaon à Mlarlfe, que l'ton lai ,déjà évoqué. 0.n a vu combien 
cette route présentait d'intérêt pour L.aon. Mais Ch,ambry 
n'en tire aucun bénéfice. Placé'e trop près d,e Ba ville, Ile 
trafic nle s'y arrête guère. P1a.r 'contre, I'entnetien lui en in- 

(19bis) Sans doute un regisseur de domaine puiaqu'il n'y B pas encore de 

(20) C. 115. 
(21) C. 115. 

commune. 
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combe. C'était là 1.a signification réelle du péage perçu au- 
trefois par Ise seigneur. Le text,e, que nous lavons déjà uti- 
lisé, accuse formellement le seigneur de n',avoir p a s  entre- 
t,enu IIa routce ,pour tirer un maximum de profit de ses droits 
(22). Mais, depuis .I'ab'olition du pé,age, plus personne s'étlaif 
chargé d.e l'entretien d e  Ica chaussée sur le terroir de Chia,m- 
bry. Aussi, ce t,exte 1anonym.e (émanlant prob'ablem'ent d.es 
milieux de Vaux, I,es plus prochmes intéressés, selon une yl lu-  
sion en f in ,d,e texte) pose-t-il cltaivement 1.e problème : il 
est d'un intérêt :vital pour IIa ville de La,on qu'un n,ouveau 
pé,age soit rétmabli ia,ux fins ,exclusives de l',entretien d,e 1.a 
route. L,e mlontant serait de six IdNeniers par chmarrette ,et de 
trois par bête Ide charge. Sercaient francs 'de tout p6ag.e 
Iles blés, les ftarines, les grains let les légumes. On discern,e 
bien ic i  Ila !pré'occupati,on de Ila Ville pour assur,er son ravi- 
tcaillement. Outr,e cel.a, les h,abitants de Laon let d,es fau- 
bourgs jouissent d 'me immunité tlotNal,e entre l'es rivikres 
d'Aisne et  de Serre pour t.oute march,andise transportée par 
véhicule ou bête [de s.omm:e. O:n m,esure ic i  un (aspect !d'e 
l'(emprise de L'am sur l,a campagne tenvironntant,e let dans le 
même $emps, on  consCate combien Ch,ambry devlait être 
étranger tous ices échanges éoonomiques. Des tranaux 
furent exécutés pour améliorer la route de Laon à Marle 
(23), mais les Ip1,aintes formulées d'ans le cahier d.e d,oléiances 
rn0ntr.e que l'a questilon ,est loin d'être réglée .au moment de 
s a  réd'adbon. 

D,erni'er problème mentionné : celui d'un pâtur,age d,ont le 
(( ch(amp8age )), dit le ctahier d,e dolélances, était c,ontesté par 
d,eux ftermes voisines. L'une d',elles est forcément Puisieux 
(24) (étudiée ,en détail .par M,axime k4e Surs). 

Autrefois derme des Templi,ers, Puisieux était ,passée à 
l'Ordre de  Mialte. L'a seigneurie étlait composéle !d'un domai- 
ne dqe 470 h.a, presque totalaement en culture. Pfarmi l,es- droits 
de Ila. seigneuri.e, on not,e Le ,dr80it de  pâtur,age sur les terres 
de Ch'ambry. A Ita f in du XlXe 'siècle, ce ,droit de chlampéagle 
QU d,e vaine 'pâture subsiste dans ,troute I'étendule du t,er- 
roir communlal, s i  l'mon en croit la mon0gpaphi.e écrite par 
l'instituteur alors 'en poste. D'une t8out.e iautre structure que 
Ch,ambry, le domaine, .mises à par t  quelques !enclcave$, était 
d'un s,eul tentant (251. D'une grande f,ertilité, lal terre &ait 
louée à des Ilaboureurs contre un fermage fort importtant 
et ,en consbante iaugmenttation pendant le XVllle siècle. Al.ors 
qu'tau début du .siècle, le fermlqge se 'pai,e,pour la plus gnan- 

(22) Archives Laon. D.D. 25, d6poa6es aux Arch. de l'Aisne. 
(23) C. 588 et 928. 
(24) De Saxe le Laonnois iBoddl, T. V, p. 641-5. 
(25) Plan te&r. H. 1747. 
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de part en .nature, on rédamie Ide 1762 à 1787, deux mille 
livres 1annu.ellles et, 'en J788, l'a f,erme lest l,ouée pour 
3.800 livres. C'ettle augmentbation oonsidérable du fermage 
($- 85 O/o)  s'inscrit d'ans fie cadre de la h.uuss,e des ,prix agri- 
co1.e.s qui oar,adéris,e le dernier sièc1.e de  'I'Ancilen Régime. 
L',augmentati,on du fermage est cep.endmant supéri,eur,e ii 
celle du froment (+ 66 o/o), d'lob le .paiement du  f'erma-ge .e,n 
espèc,es. 

Suivant L4abrousse et  Soboul, ce serait là une des rai- 
sons du méoontent'ement paysan à l'a veil1.e de la Révolu- 
tion (25 bis). O n  'rappelCe que ce 'Iboyer était, à lui seul, 
presque laussi import'ant que le revenu ldéclaré par les pro- 
priétlaires de Ch'ambry sur le rôlae ,d'imposition @Our les .pres- 
bytèrtes. 

Puisiteux ,n'&ait pas Ila s.eule propriété Ide l'Ordre, ni Ira 
plus grlande. II ,avait enc,ore C'atilbon et Bertaigne,mo,nt, 
plus une fou1.e 'de possessicons disséminées dans une régi.on 
qui est ~essenti.ellem~ent située entre les collines du Laonntois 
e t  La Thiérache. P.eu d1e jardins, sauf ù Ardon ; peu dte prés ; 
mais surtout de grcandmes fermes richles dIe l a  pl,ainle céréla- 
lière. Sur ce sujet égalemlent, ,peu ;d'études ,ont été faites, 
et nous ne ,connaissons rien dz suffisamment ,précis sur Ila. 
répartition et Ita vtalteur des popr ié tés de  l'a Commanderile 
de Laon. I I  flaudFait étudi.er avec précision l'es différent,es 
séries conservées aux Archives de l'Aisne. 

Avec la Révoluti,on, I'Et,at ecclési'astique, c'est-à-dire Je 
corps socilal le plus important en richesse let en influe,nce 
de notre régi,on, ta disparu complèt,ement. C,e bouCeverse- 
ment reste prodigieux ,à qui I'Lexamine. 1.a lnioblesse, ellae, 
la b'eaucoup mloins souffrert, ,et le seign,eur ,de Fltaxigny, on 
l'la vu, r,etrouv,e ses possessions ù 'peu près intactes 6 I,a 
Restcturation. A déflaut d,e voir vivre inotre vill'age SOUS Ila 
Révolution, il .njous lest ,possiblme de voir les tmnsformations 
soci.alies intervenues ,avec l a  vente des biens nati,onaux. 

Je n'lai pas encore, t,a.nt s',en daut, Idépouillé tous les pro- 
cès-verblaux de  vente. C'test un trav'ail d e  I'ongue haleinle. 
Cepend'ant, un premier sond.age concernant Chambry nie 
laisse pas d'être révélateur. 

Sur une vingtlaine de procès-verbaux (26), o n  peut f%aire 
les remlar,ques suivantes : 

--ce sont en mlaiorité les habitants .de Chiambry qui lont 
racheté Ifes terres : trois cultivateurs, deux oubergistes, un 

(25bis) A. Soboul, La France d la veille da la Rdvolutioh; p. 52 et as. (Paris. 

(26) Q. 534, !no. 1, 17, 18, 72. Q. 535, no 205; Q. 541 no 1366; Q. 517, no 2311: 
19fj9). 

Q. 552, na* 3426-7-8-9, 35)10; Q. 1238, no' 698-9, 700, 701-2-3-4-5. 



cit,oyen, 1.e seigneur 'de Flavigny lui-même. On not,era 1.e oas, 
fréquent, des ach,ats e n  commun. Plar exem,ple, 9 habitants 
de Chambry s'associ.ent à 7 habitants ' de  Athies et 3 de 
Laon ,pour lach,et$er Ien +out e t  pour tout 11 j'allois s u r  Athi,e,s! 
e t  9 sur Chlambry fconstituant les revenus d 'un des chlanoi- 
nes de l'a. cathédrale (27). Outce les habitants de Chja.mbry, 
sont représentés les voisins immédiats : un  l,abourmeur d'A- 
thies, Ite fermier Id'e Pré-Robert, le fermi'er d'Hlordeaoye. 
Autr,e acheteur, un :marchand potier d'Urcel peut-être pa- 
rent d 'un membre d u  villlage. Quatre lachet.eurs, (enfin, ne- 
présentment lia, ville ide Lcaon. 
- 0 . n  constate (encore ceci : i l  n'est iint'ervenu laucum 

chlangement .dans llai structure d,e la *pr,opriété ruralme (28). 
Celbe-ci n'la, fait que ch,anger de mains. Le sort de Puisieu8 
est également carlactéristique : 'le d.omain,e t'out entiler rr été 
vendu e n  une  'sevle fois ,à M,arie de Goyenèchse, 4pouse 
d'un banquFer parisien d'origine b.asque, qui deviendra, 
plus ta.rd, blaron ,d'Empir,e Etchegoyen. L',origine )soci~ale, t,ou.t 
" n e  Ire destin ides 1ach:eteurs de Puisieux, .est exemplaire. 

Ainsi, lta. petite let 1.a gmnde propriétés s'étIai,ent mlainte- 
nues. Pour peu 'de t'emps. Le XlXe siècle e t  I'lablolitbon du 
droit d'!aînesse allaient 'non seulement accentuer un  fait 
,existla.nt, mais également morceler l'a très gmnd'e 'propriété 
f'oncière qui s'ét'ait ,maintenue -pendCanit des siècl.es grâce 
a.ux gens de  main-morte. (Les ecclésiastiques) 

M m e  DOREL, 
Professeur ù I'Eoole normlale 
de jeunes filles de Laon. 

(27) Q. 541(1366. 
(28) C'est une des idees defendues par Soboul. 
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SOCIETË ACADEMIOUE DE SAINT-OUENTIN 
9, rue Villebois-Mlaredil - 02 - SAINT-QUENTIN 

SOUVENIRS d'ÉMIGRATION (1793-1800) 
du CHEVALIER de BUCELLI d'ESTRÉES 

Lles PHlLlPPl de BUCELLI viv'aiment sur leurs t'erres, ,au nord 
de S:aint-Qdsentin, ,aux limites du Vsermandois et du Cambrai- 
sis, entre les sources de Ica S;omme ,et c,ellles de l'Escaut. Ils 
habit,aient 1.e châte,au du Tronquoy, tenai.ent la seigneuri,e 
d.2 J.onc,ourt, portsuitent le titce de bsrons d'Estrées et possd- 
daient une maison de ville à Saint-Quentin. 

Venus de Florence en T,oscanle, ,au XVle siècle, d,ans la sui- 
t,e d,e Gatherine de Médicis, ils s'étaient fixés dans le nord 
du Vermland,ois #au ,début du XVIIe siècle. Apparent& à 1.a 
noblesse de la. région et à 1.a bourge0isi.e saint-qu,entinois.e, 
i ls  fournirent d,es officiers (aux 1armé.es royales et des ccclé- 
silastiques à I'Eglise . 

En 1783, Albert d,e Philippi, par la mort de son père, hé- 
ri%ait, à I'âge de 38 fans, des titres et des biens. Chev'au- 
léger d,e la Garde du Roi, lieutenaint des Mmaréchsaux de 
Frcancei Chevalier de S4aJnt-Louis, il vivait, I,ors de !la RBv3- 
luti,on, (au château du Tronquoy ,alvec sa femme Anne Ca- 
therine Gorgita, fille d'un C.onseill,er du R80i au  b'ailliage de 
V,erdun, et leurs trois enfiants. 

L'lainé, Albert Quentin, né en 1772, officier du régiment 
d'orlé'ans-Dragons, hérita: du titce de baron d'Estrées à l'a 
mort de son père, $en 1808. I I  mlourut (en 1838. C'est son 
arrière-petit-fils, M. Philippe d'Hervilly, dont je salue l'a pré- 
sence dans cett'e salle, qui prit I'heureusle initimative de chur- 
ger M. André-Pierre Frantzen de la publication: 
- de I'Histoice des Philippi de Bucelli d'Estrées, 
- des Mémoires d'émigration du Chevali,er d,e BuceIli 

d'Estrées, dont ie vais vous donner connaissa,nce. 
Ce Chmevalier d,e Bucelli d'Estrées, f i ls  puîné d'Albert Phi- 

lippi, âgé de 15 ans ,en 1793, .émigra avec son père, rédigera 
ses souvenirs d'émigrlation vers 181 O, e t  mourut lau Tron- 
quoy 'en 1850. Entre autres (articles parus, vers 1840, dans 
les Mémoires de la. Société Ac,adémique de Saint-Quentin, 
' il mu écrit un très vivsant portrait du célèbre pastelliste M'au- 
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rice Quentin D e  Lfat,our, lavec qui, son père entretenlaih 
d',amic,ales relations. Dans l'a descendance d.e la sœur Ca- 
dette du Chevjalier, Gabrielle Constance, figure le célèbre 
stlatuiaire Maxime Réal del Sarte, mort à Paris e n  1954. 

A l'a veille de la Révoluti,on, Albert Philippi d e  Bucelli, ba- 
aon d'Estrées, h'abittait tsantôt son château du Tronquoy, 
tantôt sa maison de ville à Saint-Quentin. I I  \appartenait à 
Ila société insoucbante set cultivée d.e IIa f in  de l'Ancien Ré- 
gime dont les pastels de Quentin D,e Lmattour ont fixé les 
visages souriants, l'es élégants costumes, l'a grâc,e légère. 
L'Anci,en Régirne .oscilIfait sur ses bases féod.aI,es vermou- 
lues, et cette société *avait 1.e chcarme d'un aJt.omne finis- 
sant. Lca Frlance, bouill,onnant,e de ftorces nouvelles et dee 
i,eunesse, LaICait briser l,es vieill,es institutions ,qui I'étouf- 
faient e t  sengendr,er un monde nouveau. 

Mais le bar,on Philippi d'Estrées demeura fidèle à l'An- 
ci,en Régime. En 1789, i l  n'assista ,pas à l'Assemblée de Ila 
,noblesse. Défiaut fut donné contre lui. L,a Révolution éc1:ata. 
Dlans le premier semestre de 1793, son fils lainé, Quentin, 
rejoignit l'Armée des Princes. Le 10 a'oût de Iaa même année, 
le baron Albert Philippi fut averti que son 'arrestation étlait 
décidbe. I I  émigrta avec son fils pdné, Quentin Marie, dit 
le Chevalier de Bucelli d'Estrées, Idors très jeune homme, 
et futur aut,eur des (( Souvenirs d'Emigratimon )>. 

D'ans le temps nécessair,ement court qui m'#est imparti, i l  
n,e m'<est pas possible de vsous lire de larges extraits d'es 
cent pages de ces souvenirs d'émigrutilon. Je I,es résumsr'ai 
donc e n  intercalant de courtes citati,ons. Puissent-elles vous 
inciter à lir,e cet intéressant document. 

Le 10 août 1793, à 8 ,hleures du matin, u n e  lettre fut ap- 
portée au b'anon d'Estrées, d'ans son château du Tronquay : 

((Fuyez, mon lami !... C,ette nuit, un  membre du Comité de 
Salut Public v,ous ,a désigné pour figurer à la cérémonie de  
demain anniv,erslaire du 10 août. Je vous f,ais.passer 19 louis 
d'or, seul argent que ;',ai trouvé d.ans votre secrétaire. J'y 
joins vlotre croix de S,aint-L,ouis et votpe brevet. 'Displa- 
raissez. D 

N J'étsais à ,déjeuner, écrit le jeune Chcevaliaer, [ainsi que 
mon ,père, dlans la cuisine 'avec I.es moissonneurs ... Nous ga- 
gnâmes Imes bois ... A présent, qu'allbons-n.ous d'evenir ? Qu8e 
flaire ? Où passer Ira, nuit ? A qui se fier ? >> 

Gachés d'ans le grenier de leur  fermier d,e Sequehart, le 
Chevalier et son père ,ent,endent l'es réflexbons d.es paysans. 
L'un d'eux qui ftaisait l'a moisson s'écrie : 

(( J'ai gagné une bonne iournée. Ce b'ougre 'de Philippi est 
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parti. S'il est pris, il sera raccourci ; sou bien s'il va voir 
P i t t  e t  Cobourg, i l  ne fievi.endm pas, et mon bois est payé. )) 
Puis ce fut le récit dd pilllage du château du Tronquoy. 

Après av'oir envisagé dse se rendrt,e dans l'a Somme (où 1.a 
Révoluti'on lui sembl,e mtoins vi'olente, le b'aron décide d'é- 
migr,er. Pour parcourir l'es soix,ante-cinq kilomètres qui, à 
vol d'oiseiau, sépa fient Le Tronquoy, d'Orchi,es, dans le Nord, 
OÙ se trouvent les (avant-postes (autrichiens, quatr.e mois et  
demi de marches épuisantes e t  de contre-march.es angois- 
sées, de ,détours et de séjours dlans des oaches d.angere+ 
ses Iteur seront nécessaires. ils parcourent ainsi environ trois 
cents kil'omètres. D'iabord retenus par l'espoir, et aussi par 
l'amour de Ileur terfie, ils s'tabrit,eront d.ans des fermey 
fenues pur de riches paysans encore royalistes, ou dans 
les communs qui en dépendent. La baronne d'Estr6es leJr 
rapporte nuitlamment un peJ d,e linge dans un'e maison iso- 
lée QU fond ,d'un verger qui leur sert d.e retrait,e. L,e len,d!e* 
main, 1ellle ,est $arrêtée et SemprisonnGe à Ltaion. Ils se cachent 
ch'ez d'es amis b Hervilly. Puis, devant le danger mort,el que 
cour,ent ceux qrri les regoivent, ils s'élloignent vers Com- 
bles, Albert, Doulai. Gênés dans leur fuite pa,r la présencie 
d,es troupes ft-anquises, ils reviennent sur leurs pas, vers 
Arras, Bapaume, puis se dirigent vers L,ens, murchlant Pen- 
d'ant les daires et chraudes nuits d'août, sous les pluies de 
septembre, dla.ns Iles premi,ers froids d'#octobre, tr.aqués 
par l'es patrouilltes, effnayés par l,es saules qui prennent. 
f,orme hurnuin'e d,ans l'(obscurité, s~ous la conduite de guides 
plus intér,essés par les louis d']or que dévoués ù Ima ca,use 
ro ya I is te. 

A gr,and peine, le bmaron e t  le chevalier se font ét'ablir d,e 
Caux passeports que l'indiscrétion d'un ,prêtre fera .annuler 
un peu plus tard. Lie b,aron d'Estrées s'est habillé en fermier, 
et Ife Chevalier 'est, dit-il, u mét'amorph'osé en vérit.ablle 
petit vlach.er : gros soulilers, veste d'indi'enne, .guêtres de toile 
grise avec I'hcabit de lia même étoffe, un vieux chapeau e t  
mes cheveux coupés ,en pond. Voilà ce qu'éfiait devenu Ime 
petit Chevalier si bien ,peigné, si soigné, si bich.onné. )> 

L'es m.ouvements des tmupes fnanqaises les empêchent d,e 
nouveàu de traverser, La ffiontière e t  les obligent à rétro- 
grlader. I I  I'eur faut tr,averser (( le canal 'de la Sensée gui 
vta. ù D,ouai n. C'est une vieille femme qui, risquant s,a vi.e 
contre de l'!or, les transporte succ,essivement, eux e t  leurs 
biagages, dans un pétrin men guise de barque. L'hiver esf 
v,enu. P!ar de mlauvais chemins, sous une .pluie mêlée de 
neige, d.ans une obscurité complète, les ,deux 7ugitifs e t  un 
guide .(arrivent cians une gpandse f,erme où on I,es cache 
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dans la paille du grenier. Une trentaine .de personnes sont 
rassemblées : cinq religieuses, des jeunes gens fuyant le 
service milit.aire, Net .d'autres sencor,e... Un prêtFe réfractaire 
dit 1.a messe, puis bénit Ira petite troupe qui se met en m'ai-- 
chre. Lse 22 ,décembr,e, par une nuit de gel qu'éclaaire 1.a Iun.e, 
le groupe s'engage d'ans un bois par lequel il est possible 
d'tatteindrle les lignes .autrichiennes. Tout à coup, les émi- 
grés s,e trouvent (en Face d'une patrouil1.e franyise. Ils 
s'éparpillent. Le Chevalier tombe .dans un trou plein d'ead 
dont il .brise lia gl.ace d'ans sa chute. Son père le r,etrou.ve. 
Ils r.etournent sur leurs pas, mais trois religieuses ont été 
'arrêtées. Ell'es seront fusillées. 

Le laendemain, après avoir essuyé le f.eu des troJpes 
frtançaises, ils iatteignent les lignes autrichiennes. Aux paro- 
les du guide : (( MessieJrs, vous êtes libres ! )), ils répond,ent : 
((Vive le R,oi ! D. Ils étlaient partis du Tronquoy le 11 août 
1793 à 6 heures du matin. I ls  #arrivent à Tournay le 24 dé- 
cembre ,à 7 h,eures du soir. Leur voyage ,en France lavait 
duré quatre mois et  demi. Ceur séj,our à l'étranger devait 
se Perminer .en 1800. 

En exergue de la, deuxième partie ,des u Souvenirs)), 1.e 
Chevtali,er cite Du Bellsay : u Plus ie vis à l'&ranger, plus i'ai- 
mais m,a patrise. )) 

A leur arrivée au Qutartier Général à T,ournay, les deux 
émigrés sont reçus par le C,omte Kinsky, commandant les 
Autrichimens, le prince Frédéric d'York, deuxième f i ls  de 
Georges 111. Ceux-ci les interr'ogent sur l'étut de l'a nobbessle 
'en France et leur font servir b déjeuner. Puis Le baron et  son 
f i ls  reknnent  une chmambre à l'!auberge. Le lendemain, ils 
font venir un Puilleur et se présentent #au Comte de Cun- 
chy, Cornmisslaire des Princes fr,ançais, qui les inscrit ... Ils 
passent la soirée chez le marquis d'Humières où Imes la 
conduits le marquis Duhamel de Coutiches. Dès la séca-ité 
r,etrouvée, le premijer 'soin des émigrés est de reprendris 
leur r'ang pair le vêtement let Ila vie de société.Mais cett,ei 
joie lest d.e courte durée. L'or emporté dae Fr,ance s'épuise. 
L,e baron 'et son fils vivent avec une tr,entains de Fransais 
dans une sorte de pensi'on de framille. Puis 1.e Chevalber 
tombe m~alad~e. Atteint de 1.a variloie, i l  délire. Pendant un 
mois, un autre émigré, un religieux, le soigne ((comme au- 
fiait fait une mère )), écrit le j.eune homme. I I  guérit. Après 
un séj,our de d'eux mlois b Tlournlay, les deux nobles se ren- 
'dent ù Mons {où des tamis les invitent à se jcoindre à eux 
((ce qu,e nous ~accepthnes par raison d'économie*. Ils y 
trouvent becaucoup d'émigrés, ,et principalement d,es Picards. 
Ils espèrent. Le Ch,evalier écrit : (( L,e succès des Autrichiens 
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talbait sans doute nous rapprocher .de nos propriétés. En 
,att.endant, nous flormâm'es ttoute une  nouvelle société dans 
notr,e nouv'elle instalI,atiron, non seulement pa.rmi \,es émigrés, 
m:ais ,encore parmi les hsabibants. )) Ch,aque mlatin, bous se 
réunissent iau café pour prendre connaaissjance des jour- 
nlaux et des lettr,es que quelques-uns recoivent encore de 
l,eur Camille. Le Chevalier est désigné pour lire ((Le M'on;- 
t eur) )  qui publie Ila. liste des victimes du Tribun,al Révolu- 
ti0nnair.e. C'e !n'est pas u n e  tâche laiséme. I I  lui faut souvent 
supprimer Iles noms ,des parents de ceux qui l'écouttent. 

Puis, 1'Armé.e autrichienne antre 'en France. L'es Bmigrés 
la, suiv'ent. Ils quittent Mons pour Valenci,ennes. Le drapeau 
autrichien flottce s u r  le beffroi. (( E,n vloyant ce sj.gne de do- 
mination, écrit le Chevtalber, mon père me fit promettre de 
n'e jamais servir u n e  puissance qui, pr,en<ant prétexte de 
rétlablir l'ordre dans n80tr,e pays, n e  ven,ait que pour l'(en- 
vahir ... Un sentiment indescriptible s',empar,a de nous e n  
nous retrouvlant prloscrits d'ans une ville franyise. )) 

L8e biaron d'Estrées, soucieux de dson.ner suiie à I'éducati.on 
de son fils, Ire fit entrer 'au collège de Vabenciennes où le 
i.eune h.omme reprit, e n  particulier, ses études de dessin et  
de peinture. (t Mais, note-t-il, le vent de I'inf,ortune recom- 
mlence à souffler. M.on pèrte bombe mlal'ade. Qu.oiqu'en Fran- 
ce, ie sentis tout 1.e poids de la proscripti,on.)> U n  matin 
de mlui 1794, o n  frappe à la porte du baron d'Estr6es: 
((Vite, i l  faut quitter la ville. L',armée 'autrichienne est e n  
pleine retrcaite, et ce soir Valenciennes sera cern8.e.)) Le 
mfaltade monte dans un chariot appartenant 21 une labb.aye e t  
trlansportmant des r,eliques. 

L'larmée frangaise (avance rapidmement. Les émigrés tra- 
vers'ent Bruxellmes sans s'y arrêter. Ils larrivent à Anvers. I I  
semblre bien que ba ville soit occupée par les Francais, car 
c',est le général L,a Mcarlière, commcandlant l',avant-ga.rde de 
1'Aimé.e d u  Nord qui vise leurs passeports. I I  les engage à 
partir directcement e n  Angleterre. Mais le b'aron et son fils 
n'ont rien perdu de leur curi,osité intell~ectuelle. I ls passent 
par Amst,erdsam e t  L'a Haye ((désireux de voir du pays )), 
s',embarquent à Hellevoestsluis. Après cinquante-deux heJ- 
r.es de b'ateau, ils {arrivent e n  Angleterre où ils vont retrou- 
ver le frère a î n é  du Ch.evali.er qui s'y lest retiré après le 
licencirement de l'#armée des Princes. 

Le baron d'Estrées et  son fils passeront un tan e t  huit mois 
e n  Angl'eterfie, à Londres, à Epsom let à Surrey. Ils avai.ent 
quitté l eu r  châtleuu du TronqJjoy depuis conze mois. Le Che- 
valier écrit : (( M~alh,eureusement, n0tr.e b,ourse réunie à celle 
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de mon frère ne présent'ait pas un cmapit8al bien considérable. 
I I  ét'ait urgent de s',occuper utilement. Une annonce dans les 
iournaux publics fit oonnaître que mon père et mon frère 
se propos'aient pour donner des leçons de peinture, dessin 
et ,escrime. Personn,e ne se présentlant, n,ous c,omm,encions 
à être sérieusem'ent inquiets. )) 

Heureusement, le b'aron rencontra un de ses 'anciens CU- 
mar,ades taux mousquebuires gris, à qui il lav,ait rendJ ser- 
vice. Celui-ci les mit en rapport 'avec l'un des plus riches 
négociants de la Cite, commé Laouis T,essier, descendant de 
Huguenots ch.assés de France lors de la Révolution de I'Edit 
de N.antes. Le négociant confija aux d'Estrées ((la partite 
peinture des immenses réparations dont son château w a i t  
besoin : resbaurer e t  mettre ,en lordre la ga1eri.e de t,ablaaux 
et même INa dorure, telles furent nos toccupati.ons chez M. 
T,essier. Pour cela, nous recevions dix guiné,es par mois 
(environ cent qu.ar,ante-cinq francs). Ajoutant à cette somme 
le produit des leçons de dessin données par mon ,père et 
mon frère, nous pouvions ampl.ement subvenir à toutes nos 
dépenses forcément massez lourdes, nos rel.ations nouvelles 
nous obligeant à plus de t8oilette.x 

Le Chevsalier se levait tous les jsours à cinq heures du ma- 
t in et se couchlait très t,ard, ayant de plus la charge de 
préparer I,es repas. Puis, en mars 1796, après un an  et huit 
mois de séjbour en Angleterre, une lettre ann.onga au b.aron 
qu'il ét,ait rayé provisoirement de 1.a liste des émigrés et 
qu'il devlait s.e rendre à Hambourg où il trouverait les Pa- 
piers pour rentrer en France. (( I I  est difficile de rendre ce 
qu'e i'éprouvais à la lecture de cette 1,ettr.e ! écrit le Cheva- 
lier. Nos préparatifs furent vite achevés. Emb$arqués à Nor- 
vich, nous mîmes cinq i,ours pour nous rendre à I'emb'oJ- 
chure d,e l'Elbe, contnariés par un gros temps. )) 

Mqais ils durent séjourner à Hambsourg. En ,avril 1796,, \CI 
ville présentait un spect~acle des plus extraordin,aires, Bt'ant 
restée neutr,e au  mili,eu de 1.a conflagratilon générale. Toutes 
les nations d'Eur.ope y tav,aient des oomptoirs. A ce cosmo- 
politisme, s'ajloutlait Ita présence de milliers - peut-être 
20.000 - émigrés franqais. Le b'aron et son f i ls reçurent le 
meilleur #accueil de M. Reinhard, I'~ambasiadeur de l'a Répu- 
blique Frangaise. M,ais, apri?s huit mois de résidence à 
Hambourg, les deux émigrés luttendeaient t,oujours l.es pu- 
piers qui n'arrivcaient pas, et constate le 'Ch,evali.er : (( N,otre 
petit pécule b:aissait de jour en iour. )) 

P8ar bonheur, un émigré Sortuné, le Cmomte de Jumilhac qui 
.avait (acheté une maison de campagne à Wmsbeck, à ,deux 



heufies de H~ambourg, les invita à diriger les t rmaux de 
réfecti,on de l'immeuble. Ils furent ses hôtes de septembre 
1796 à jlanvier 1797. En (avril, leurs ressources tombant au 
plus b'as, le baron et son fils coururent le risque de .ren- 
trer 'en France simplement munis de Ica I.ettre du maire de 
Saint-Quentin leur annonGant leur radiGatbon de Ima liste des 
émigrés. Prar Amsterd'am, ils gagnèrent Anvers, riches de 
six cents francs quae leur lavait prêté un ami. A Anvers, 
ils furent #arrêtés set conduits chez le Commiss,aire de police 
de ICI Villle. Mtais leur connaissance d,e l'art de la peintunq 
qui leur avbait permis de subsist,er pendant Ileur exil, bes 
sauvta. Le Commissaire possédait des tableaux. Ils s',en 
entretinrent avlec lui. Dès lors, il leur rendit la liberté sur 
parole let les trtaitla sen hôt-es. Après un'e semainle d'att,ent,e, 
les .d,eux émigrés recurent des passeports ep règle. 

a Nous fûmes d'une traite à Csambrtai, écrit le Chevalier. 
Puis .de Clambrai, nous regagnâmes Saint-Quentin en dili- 
gence, une berline à six pl(ac,es que nous reconnûmes pour 
nous savtoir $appartenu. Lje v,oiturier I'ovlait achetée qua,nd. 
l'a République bavait vendu nos meubles. Jugez de notre sur- 
prise let de  notre émotFon en montrant dans cet équipage, 
et que de réflexions ceCa n,ous suggéra! N'y éti.ons-nous 
pas un peu chez nous Z )) 

Mlais malheureusement pour le bat-on et  son fils, leu Frlance 
du XVIIIe, est (entrée d'ans l'e pass8. L:a société rqyale, Fi 
douce taux privilégiés d.e l'Ancien Regime, n'est plus. (( Nous 
,arrivâmes à S!aint-Qu.entin à l'a nuit tombante. Très peu Ide 
monde pour nous recevoir ; m,a f,amille [alors hlabibait L'son. 
Nous ,exhali'ons ,encore une odeur de proscrits ... Ceux qui, 
d'ans un t,emps pr,ospère s'étaient dits nos (amis, s'él,oi- 
gniaient die nous. N.ous frlappâmes à plusieurs port,es qui 
restèrent doses. Chose remarqu.able, nous fûmes mbeux ac- 
cueillis par les patriotes que par ceux qui se dis'aient roya- 
listes ... II y avait qufatre ans et d,emi que n.ous avi,ons 
quitté La France. Cse peu de temps cav,ait suffi pour uppor- 
ter dlans l,es habitudes, dans les usages, d'ans les costum,es 
et jusqu.e d.ans le Icangage ,et dans l'es noms un changement 
tell qu'en temps ordinaire, un demi-siècle n'eut pas fait. 
Laissant l'e côté,politique et l,es événements qui en déc,ou- 
1,ent; ie reviens à mes sensations personnelles. Or, l'a plus 
pénib1.e de toutes fut cellje que nous ress,entimes en visi- 
tant L,e Tronquoy, maband'onné d,epuis notre départ. I I  n'y 
avrait plus de portes, pas une sede vitre, I'herb>e avait 
poussé partrout à hauteur d'h,omme; i'elau du ciel inond,ait 
les appartements. L,es jardins 6t8aient convertis en b.ois 
ttaillis ; pas un être vivant là où jadis régnlait I'lactilit&; 
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plus u n  seul d.es &arbres séculaires qui ent,ouraient le châ- 
teau. Non, i l  n',est pas possible de décrire CU que ,nous 
éprouvâmes 1x1 milieu de ces désastres. Ce n'ét'ait pas le 
calme du cimetière et cependant c'ét'ait le si1enc.e de :la 
mort! Nous visitâmes toutes les pièces une à une, plus un 
meubk, plus rien. A chacune de ces chambres s'.att,achait 
j,adis un nom, un  souvenir. Vaoici les chambres d'(amis, et, 
parmi eux, que d'e disparus ! Ils :av.aient h,abité là aux j.ours 
heureux. Notre visite 'achevée, nous quittâmes le château, 
silencieux. Oppressés, nous ne pouvions proférer un seul 
mot ... M.ais ce n'ét.ait pas tout. N'otre maison de ville avait 
été saisie ,et vendue par l'a R6publique. Là .encore, n'ous 
étions des étr,angers. Florce nous fut de nous loger en &am- 
bres garni,es, très m'odestes, plus modestes que celles que 
nous ,avions occupé,es pr&cédemment. Quel isoleme.ntc !... 
Nous étions étrangcrs dans notre patrie. Malgré l',amour 
du sol natal, je me  pris à regretter notre mtaisonnette d'Ep- 
som. )) 

Le sort va. donner satisfraction ,au jeune Chevalier. L.a 
conspiratbon rroyaliste à INa tête de laqueIlme était 1.e généi-al 
Pichegru fut déjouée le 18 fructid,or (4 septembre ,1797). 
Le Directoire défendit la RBpublique e n  proscrivant taux 
qu'il suppose favorables (aux conspirdeurs. L:extrait du re- 
gistre qui ordonne 'au baron et à son fils d,e quitter la 
France est signé de Fouquier-Ftorest, frère du défunt F~oJ- 
quier-Tinville. 

((Nous vîmes que les malheureux ont bien peu d',amis, 
constate le Chevalier, et que IBa f,amill.e même viment sou- 
vent à manqu,er d,ans les cal'amités. )) Dans (( l'indifférence 
générale )), e t  leurs ,propriétés étant vendues ou sé-questrées, 
les deux hommes quittent d,e nouveau la France avec quinze 
cents francs pour t,out ravoir. C'était 1.a misère en pers- 
pective. 

Notre vie fut insignifi,ante pendant les cinq miois que 
nous passâmies à Utrecht )), note 1.e j'eune homm,e. De la Hol- 
Ilande, qu'occupent les Armées fi-anquises, ils se rendent à 
Emmerich, s u r  l'a rive droite du Rhin, dans le duché de Clè- 
ves. Ils y i-etrouvent de nobles émigrés. Lteur pécule dimi- 
nue tous I.es jsours malgré l'a vie la plus frugale et l'a plus 
stricte économie. Pendant le Ctarême de 1800, ils dépensent 
vingt-cinq francs ,en qu,artante jours. Le baron tombe malade, 
et le médecin lui conseille l'a di8t.e. ((Je suivis l,e même 
régime )), écrit le Chevalier. Lme 2 ,mai de l',année 1800, i l  l,eur 
r.este 3 Iiiurds. ((Mon père était tloujours s u r  1.e grabat. Le 
médecin s'japergut que ses ord.onnances n'éttaisnt :pas fai- 
tes. Aisément, i l  sen devintu la cause puisque après son dé- 
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part, je trouvai s'eus s,a d.ernière ,ordonnance un peu d'ar- 
gent d,e HoIlmande qu'il y ,avait glissé. )) Mais, une fois enco- 
re, leur connaissance de l'a peinture les sauve. Sans doute 
aussi, certains Allemands en prirent-ils prétexte pour les 
secourir. Les deux h.ommes reqoivent 15 frédériks d'or et 
paient leurs dettes. Le baron se rétablit. 

L.a tourmente révolutionnmaire se calme en France. Le Che- 
vmalier v,end quelques tableaux qu'il a peints, avec le pro- 
duit de cette vente, tout,es dett,es payées, il leur reste 30fr. 
av,ec lesquels ... ((Nous nous mîmes en Foute pour Smaint- 
Quentin où nous barrivâmles le 9 $octobre, jour de l'ouverture 
de La foire de l'année 1800. )) 

Sur cette phrase s'achèvent les (( Souvenirs d'Emjgration )). 
De nouveau, le Chevali.er vta habiter le chât,eau du Tronquoy 
IOÙ il mourra cinquante ans plus tard, à I'âge d e  soixante- 
treize 'ans. Adolescent, il la ressenti plus vivement encore les 
pein,es de l'émigration qu,e ses d,angers. Mais, de ce carac- 
tère doux e t  tranquille ne jaillit pas un cri de colère, pas 
une pCaint,e. Avec une ch,armante maturité, le jeune Chev,a- 
lier consacre toute son )attention à son père ,atteint jus- 
qu',au fond de l'âme par le b,ouleversement s~oci~al e t  l'exil. 
Ainsi, ICI valeur historique des (( S,ouvenirs d'Emigration:)) 
s'accroît d'un témoignage humain profondém'ent émouvant. 

Jean AGOMBART. 

SOCIETE ACADEMIQUE DE SAINT-QUENTIN 
Bibl. : 

(( LES PHILIPPY de BUCELLI d'ESTREES )>, 

par ANDRE-PIERRE FRANTZEN. 
Histoire d'une f,amille 1544-1942, 

(< SOUVENIRS D'EMIGRATION 1793-1800 >>, 
du Chev,alier de BUCELLI d'ESTREES, 

Présentation et #annotati,ons de ANDRE-PIERRE FRANTZEN 
52, .av.enu4e de Musset - 78 - LE VESINET (SeinNe-et-Oise). 
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COMPTE-RENDU DES SÉANCES 1970 

Président : Me Jacques DUCASTELLE ; Vice-président et 
Secrétaire général : M. Th. COLLART ; Secrkt'aire adjointe : 
M m e  LABBE ; Trésorier : M. CHENAULT ; Trésorier adjloint : 
M e  Paul LEMOINE ; Bibliothécaire et Secrébaire administra- 
tif : Me Jacqules DUCASTELLE ; Archiviste : M. Jacque,si 
BRIATTE ; Musée let Groupe Sauvetage et Archéologie : M. 
André POURRIER. 

Janvier: Les neuf visites de Louis XIV à SainteQuentin 
Communioaticon de M. Jean AGOMBART se référ,ant à une 
document'atFon inédite du regretté i~ournalist~e Ch. DELPUECH. 
Le 9 oct,obre 1654, ,accompagné de Msaaarin, il logea rue 
S,aint-M,artin à l'hôtrel de M. de Fmayel, actuel emplacement 
de 1'écol.e Jumentier; mujeur depuis 1651, il entrait dans sa 
14. ,année. II revint la 5 juin 1657 ,avec M'az,arin, logeu au 
même endroit, inspecta l'!armée de Turenne canbonnée à 
Fonsomme, (où Condé, QU service des Impérimaux,. vint bien- 
tôt lui-meme cantonner avant de sa retirer vers Landreci.es. 

L.a mort de Mmazarin le détermine à prendre le pouvoir 
,en 1661, à 22 ans. Désormais, ses deplacements seront par- 
f,aitement organisés. En avant-garde, le m,atériel utile au 
cantonnement de centaines de personnes, celui des 2.000 
soldats d'accompagnement étant prévu chez l'habitant : long 
convoi de ch,arrettes ou chari,ots à 2 ou 4 chevlaux ; la 
suite f,aite des carrosses emportsant d'auphin et  d,auphine, 
Monsieur, M,adame et Msademoiselle de Montpensier ; sei- 
gneurs à chmeval, escadrons de la M.aison du Roi. Etmapes de 
14 d 44 km, avec ,arrêt à mi-chemin pour le dîner; départ 
à 9 h. après que le Roi la .entendu l'a messe. Au retdpr, 
Louis XIV n'empruntmait jamais 1.e même itinéraire pour re- 
joindre sa résidence du m.omnet : L'ouvre, Saint-Germlain QU 

Fontainebl.eau. 
S.u visite du l e r  mai 1670, nous montre tout le soin que 

prenait lu Municipalité pour le recevoir. Dès le 21 mars, elle 
décide qume 5 compagnies ,en 'armes iront au devant du cor- 
tège royal, les ponts seront visités et  mis hors d,e danger, 
les ru,es bien pavées, provisions de vins pour le Roi e t  sa 
cour, de confitures pour La Reine prévues pour le séjour 
royal. Pour 'abriter 3.000 soldats de l'escorte, on édifima entre 
Rouvroy et  le M,oulin des Coutures (entre l'a rue du Cataaiu 
et Ife Bb R,oosevelt) 1 .O03 baraques, sur pCanch,ers, c,ouvertfes 
de ch'aume, soit 59 rbangées de 17 chlacune. Lte 29 avril, l'In- 
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tendant de Picardie, Mgr  de  Bouilllon venait inspecter Les 
prépar'ations et faire entreposer à T.our-y-Veal, l,es poudres 
sous bonne gard,e; le 30 avril, le Duc d'Elbeuf venait pren- 
dre connaissance des ultimes décisi,ons. 

Le cortege arrive P:orte Saint-M,artin à 18 h., r e p  par 
mayeur, éch,evins, jurés, lieutenant et procuneur t-oyaux, ser- 
gents à verges et .à m;a;sse. Le R,oi .et la Rteine logent tau 
Psalais du Gouverneur, le Dauphin ch'ez 1.e Lieutenant géné- 
ral, le Duc e t  l,a Duchewe d'Orl$ans, le Mar4chal Dup1essi.s- 
P,rélin à Pommery, rue Slaint-Mcartin, lia Grande M'ademoisell'e 
au  Refuge de I'Abb,aye d'Origny, les seigneurs de l'escorte 
en billets de I.ogement chez des bourgeois choisis. Le 2 mlai, 
1.e Roi visita la Gollégiale, y constatla les grav,es dommalges 
causés par l'incendie de 1669, entendit l'a messe, fit don 
d.e 3 roubl,e-pistcoles (60 L). Le mjayeur Ctaignart (offrit dra- 
gées 'et confiture ù la Rmeine ,et 'aux Dames pendaant que le 
R,oi ex3aminait les flortifimtilons. Le 3 mai, le cortège repar- 
tpait v,ers Lsandrecies. 

Louis XIV et  sa Cour revinrent à Saint-Quentin, le 8 juillet 
1671, le ler >avril 1672, le 8 'juillet 1676, Ife 2 mars 1677, en 
mars 7692. 

Février: Les Protestants picards en Allemagne de 1685 
A 1970. EtudE hist'orique et reportage passionnlants présentés 
par M. J. AGOMBART, qui r,etrouva, en Hesse, à Frbedrich- 
sdorf, des cousins chassés de Picardie plar la Révocation de 
I'Edit de Nant,es. L,a Réforme, prêch4e en Pi.oardie dès 1625 
par les pasteurs (accompagnant les troupes de Coligny et 
par le pasteur Philippe VERON, h,abitlant L,eh.aucourt, mais 
prêchtant à Saint-Qu.entin malgré l'interdiction des villes 
aux pr,otestants, ses successeurs évangélisant d,e nombneuses 
assemblées réunies à Lehcaucourt, Le Gat'elet, Boh,ain, Hargi- 
court, Caul~aincourt, dont le seigneur s'est converti ; 15 à 
20 o/o de la populzation vermandoise, parmi les petites gens 
'et I,es bourgeois, sont lainsi acquis à lia Réfome. Dès 1684, 
le t,emple de Lehlaucourt est démoli par arrêt du Conseil 
d'Etfat. L'a Révocati'on d,e I'Edit de N'antes loblige les protes- 
,tta.nts à se convertir, à fuir IOU à vivre dans une d,angereuss 
cbandestinité. Les départs sont innombrables dans t,outes 
les cl,asses de 1.a société pour I'Anglet,erre, Ita H.ollande, les 
Amériques, I'All:emiagnle. 

En 1685, trois fiamilles huguenotes, dont celle de Salomon 
Ago m b8a rt, de B r,anco u rt- le- Grfa n d, s' i ns tma I lent avec !.eu rs 
enfmts à Friedrichsdorf, tau pied du T,aunus, à une quinoai- 
ne de km lau nord de Francfort-sur-le-Main. En 1661, le tou- 
riste J,e,av Agombart y remarque des enseignes bilingues : 
HÔtel.d,e la Tour Blanche, Hôt'el des Lions, près du Temple; 
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une colconne, érigée a u  siècle derni,er, porte e n  français 
une inscription en reconnaissance à Frédéric I I ,  Lmandgrave 
de  Hmesse-Homb:ourg qui, .en mars 1687, délivra des lettres 
patentes aux réfugiés qui jouiraient des mêmes avantsages 
que I,es !autres suj,ets, seraient (admis aux charges selon 
qu',on les e n  trouvermait capables, ser,aient exempts d'im- 
pôts durant 10 ans, rtecevrlaient des prés, pourraient conduire 
leurs troupeaux dans les pâturtages du Prince après Io fenai- 
son; e n  attendmant qu'ils eussent un Temple à eux, I'église 
de Hombourg serait à l eu r  disposition. Ils ,auraient 1.e privi- 
lège d'être gouvernés et jugés e n  première instance par 
un m.aire, des échevins tirés de l'endroit, élus par les b.oJr- 
geois d'e Ica commune ; ils pourraient e n  appel,er directement 
à ICI Ch~ancellerie ou à Ca Régence, sans passer par quelqcle 
instance intérieure. I ls jouiraient du privilège de pouvoir 
exercer toutes sort,es d'industries, sans être astreints ~ J X  
règlements des maîtrises du pays et sans ,avoir à payer de 
p6age pend.ant dix ans. Ils auraient l eu r  not,aire à eux, e n  
tlant qu'ils ser,ai,ent séparés de langue, d'h,abitlations et d'or- 
dre politiqu*e des sujets allemands. Ils n',auraient jamais 
b.esoin de payer, comme les suj'ets all,emands, quelque im- 
pôt pour I'import,atieon de la s0i.e. Pouvaait-on meilleur QC- 
cu'eil à d'es gens si éprouvés ? 

Friedrichsdorf ne suffisant plus aux huguenots venus de 
Picard i,e, d,e Cévennes- Ca ng uedoc 'et de Vaud- D'au pli i né, Ile 
Lsandgrav3 .attribu.a de ses terres en Hesse du Nord où se 
formèrent les villages de Carlsdorf, Mlariendorf, Luisen- 
d.0 r f, Sc h wae ben dlo r f , He rt i ng s hma use n, W'o If s ka u t e, I m men- 
hlausen. Salomon Agombart et les siens y séjournèrent, y 
construisir,ent de solides maisons, joignirent le petit ,artisanzut 
a u  travail de la terre, s'entraidant fraternellement, prati- 
quant e n  commun lecture de la Bible, se gardant d'adhérer 
à I'Etoile RéflormB'e d'Et&, conservant l eu r  Isangue, voire 1.e 
pabois picmard pour les nôtres. A 'aucune époque, ils n'e furent 
inquiétés pour leur Ilangue d.ont quelques-uns usent encore 
très bien de nos jours, conservant beaucoup d'(amitié pour 
la France e t  les Frmançais. 

Mars : Analyse du Tome 111 des Archives anciennes de 
la Ville de SainteQuentin, par M:set Mme Roger MANDRAN. 
Intéressant exposé mdtt.ant e n  relief les documents officiels 
de l'a pér ide  de  1402 à 1557: lettres royales, suppliqu,es 
de IIa Municipalité aux autorit& e t  'au Roi, pfiocès entre la 
Municipalité e t  l,es Officiers royaux e t  gens d'église, comp- 
tes d,e la Ville, hôpit>aux, paroisses, d.ocuments milit,aires et  
quelques pièces entre particuIi.ers. S'appuyant sur leurs 
découvertes, les auteurs montrent qu'en cett,e I'ongue pé- 
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riode d'instlabilité, existe entre le Roi et ses sujets un  Len 
étroit, Ita Municipalité s'efforynt d,e montrer sa fidélité a u  
Roi e t  celui-ci l'a tenant a u  courant de ses intentbons, de 
ses résolutilons, d.e s,on action. Cependtant, que Ira Municipa- 
lité déf,end avfec passion et acharnement ses dr-oits e t  pré- 
rogatives. 

Avril : Histoire du Collège de Laon de 1800 à 1870, 
par M. Georges DUMAS. 

Voir les Act,es du 95. C,ongrès nati.onal des Sociétés Sa- 
vantes (section d'histoire moderne et contempomine), t,enu 
à Rteims e n  1970, qui parlaîtront sans doute à I;a f in  de  1972 
Q U  a u  début dle 1973. 

Mai : Le charme de l'éterne1 féminin, par le Docteur Je.an 
ROSET-CHARLES qui, dans le cadre des Conférences publi- 
ques de notre Société, devant un  ,auditoire ch,oisi et nom- 
breux, avlec l',appoint de di,apositives e t  un  fond sono're, 
mlagnifie le rôle de la f,emme, montrant à quel point de 
tout t.emps elle Q inspiré les artistes lavant I'év'olution de 
l'abstrtait e t  de la tend,ance à dkifier 1.a mlachine 'au détri- 
ment des fleurs let des femmes. S'jadr.essant c i  son auditoire 
Féminin, piqulant quelques banderilles, par quelques exem- 
ples, parfois caustiques m'ais le plus souvent aimlables, i l  
souligne le rôle éterne1 que son chmarme lui fait jouer d'ans 
tous les arts, 1.a littérature e t  surt,out la musique. U n e  
h e u r e  de spectIacCe visuel e t  musioal par fondu -enchaîné 
sonorisé, dlans u n  enchlaîn'ement judicieux e t  pllaisant, 1.e 
modèle féminin est représenté dans toutes ses fonctions, à 
tous les âges de sa vie, ,alternIant le profane e t  le sacré, 
placé dans I,e oadre de la nature ou dans le d6cor fCor.aIl, 
paré d,e ses plus be,aux at,ours !ou privé d.e ceux-ci, sous' 
l'(angle de  1.a plastique du n u  pictural dont l'oeil ,et l'esprit 
n.e se rlassasifent ilamais ; d'ans ses rapports 'alvec I'h'omme 
qui peut apparaîtFe e n  complément indi5pensabl.e o u  comme 
f,air\e valoir de Ilai bleauté féminine. 

Juin : Souvenirs d'une cultivatrice des environs de 
SainteQuentin sur les guerres de 1870 et de 1914018, 
par M e  Georges GORISSE. D'un dossier laissé par M. Chlampti,er, 
qui fut Procureur de Ila République à St-Quentin, il  tipe et 
rapport.e, dans une forme élégante, émouvante e t  slavou- 
reuse, les s'ouv'enirs d'une cultivatrice plus attlachée aux 
faits d.e son milieu rur'al qu'aux informati.ons générales. 
Elle considère les d,ernières (années du 'Seoond Empir<er 
comme l'un d,es sommets de fa grandeur de la France, 
n'envisageant que les défiaites russes e n  CrimBe, autri- 
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chi'ennes à Magenta et  à Solferino et 1.e peu d'importance 
d.e la Prusse pourt,ant vlainqueur à S:ad.owia. 

N'otre cultivatrice, mûrie par les épreuv'es, se montre; 
plus just'ement rétaliste d.ans ses jugements sur l'a campagne 
14-18, pour ses compatritotes et elle-même, sur une longue, 
tracassante, douloureuse occupation tennemi.e et surtout l'a- 
nétantissement de son vill.age, d,e ses terres, de sa ferme et 
leur patilente mais courageuse rest,aur'atifon, dont elle fut 
l'âme. 

Mlaintenant qu'elle e t  ses ,ancêtres reposent dans cette 
terre bien <aimée, il est sage de penser que I,eur poussiène 
se confcond lavsec ces ch,amps pr'oductifs d'sabondlant,es mois- 
sons ,et .dont l'a moi.ndr,e parcelle fut leur raison d'gtre. 

Septembre et octobre : Le Vermandois de 1990 à 
1950 : 1. Les faits ; II. Souvenir et opinions d'un 
témoin, par M. Th. C,ollart. 

Noveimbre : Henri GALOY, poête saintdquentinois, par 
Madsame Polvent-B:outinot, qui (analyse, avec passion et  
finesse, I'œuvre éditée de ce poète picard, qui vécut dle 
1878 à 1900, chez ses parents adoptifs (<Au Slabot d'Or)), 
rue d'Isle, à .Saint-Quentin. Henri DERCHE, de  son vrai 
nom, fit ses études tau Lyc6e H.-Mrartin avec Mcar,c Delm>as, 
Paul D'emarquet et Fernand LaIlande. Devenu Parisien, ia- 
mais il n'oublia S,aint-Quentin dont il ch,antfa son martyr, 
sa btasilique, son c,arilCon, son musée, en de  fort beaux Poè- 
mes que nous ,dit délici.eusement l'a conférencière. Celle-ci 
anrulyse .ensuite d'$autres thèmes de la vie intérimeure, ébats 
fugitifs e t  sincères du poète: l'ambiguïté de l'anxiété, no- 
tations sur le bonh,eur, beaulé de lla nuit, cell,e d'un jardin, 
puissanc,e inlaltérable des souvenirs. Les sons, les parfums, 
les couleurs, I'.e:au servent à fixer ses émotions ; le verbe 
vif  e t  ch.oisi .exprime et souligne la réalit6 d'un trait net 
.et fin. Tour à tour, il confie ses décepti,ons et ses élans de 
cœur. Les regards ((qui vont caressant ou grifftant)) le re- 
tiennent. I I  loue les beaux yeux a polis )) par (t les doul.eurs 
obscures )). <( Eux qui, gais mlalgré tout, portent avec vail- 
lance. Anisi qu'un vétéran sa Plai,e, l'Expérience n. (( I I  peut 
craindre l'infidélité e t  I,a mort )). I I  c,onnaît le rêve, l'incer- 
titude, I'e ravissement, l'a jlalousie, mais aussi la. rupture. 
Sa faveur dernière monte vers I'épouse. LE CCEUR, pa.ru 
en 1908 cons,a.cr,a sa renommée: 

Ah ! mlaudis-l'e ce cœur &anté dcans plus d'un livre ! 
Quand tu voudrais aimer celui qui te f,ait vivre, 
Celui qui t'e duit vivre est ton lent meurtri,er. 
II se reposerta quand il t'aura tué! 
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Depuis 1937, il repose tau Cimetière S:aint-J'e.an, en Ica con- 

cession DERCHE-DELVAL. I I  laisse le souvenir d'une âme 
mystique et  vraie. 

Décembre : La place de l'histoire locale dans l'ensei. 
gnement, par tvL André TRIOU, Pr'of'esseur d'histoire tau lycée. 
L'hist,oire l'ooale .a un certain n,ombre de défsauts : $a) elle 
est discontinue ; b) elle est extrêmement inégale ; c) p:our 
des ,en$ants, elle ,est écras6e d'ans 1.e temps; d )  elle dc'fi.e 
souvent l'a. I'ogique enf,antine et n'est clCaire que pour nous. 

Avant de l'utiliser, il Faut Faire I'inventtaire des r,essources 
historiques off.ertes par l,es archives, l'es collections, les 
livres lanci.ens, les im'ages, les journaux et n'en retenir que 
ce que les élèves en peuvent étudier par ,eux-mêmes, éli- 
miner le trop   abstrait, le possible réblarbsatif comme les 
dénombrements, les comptes, ce qui ne serait pas profitsa- 
ble aux enf,ants et ne pas tenter d',en faire des érudits lo- 
caux et de les mener à I'hist,oire gratuitte. I I  y fcaut du sé- 
ri.eux et  dbe 1.a. méthode: a) en l'intégrant aux l~egons qu'elle 
concrétise .en partie ; b) ,en faisant étudi.er .des archives, en 
petit groupe, soigneusement encadré ou en rassemblant en 
un recueil des textes looaux de plusieurs époques, de vi.eux 
pl.ans, des gravures typiques; c) par des visites QUX m'onu- 
ments, musées, ruines intéressantes, visites arientées, f,ai- 
sant appel à Ila réflexion, à l'observation, b l'imagination; 
d) en demandant des compt.es rendus, d,es lanlalyses, surbout 
en profit,ant des moyens 'audio-visuels ... 

En conclusiaon, il import,e de Caire *aimer l'histoire, de don- 
ner 1.e goût et l,e respect du passé. 

n r  
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SOCIÉTÉ HISTORIQUE 
ET SCIENTIFIQUE DE SOISSONS 

LA GRANDE CAMPAGNE 
DE RECONSTRUCTION RURALE 
MONASTIQUE, EN SOISSONNAIS, 

AU XIVe SIGCLE 

On rencontr,e 
du Soissonnais. 

encore d'ans un certain nombre d.e ferm,es 
, des granges anciennes monumentales et 

des vestiges de remparts étonnants. La surprise qu'ils pro- 
duistaient était telle, qu'on croyait que ces granges avaient 
été des chapelles, que ces granges et  remparts ne pou- 
vaient être que I'ceuvre des ((Moines rouges, ou Templiers, 
et, bien à tort, les popdations plaçaient ceux-ci à la Per- 
rière - Confrécourt - Forest - Toutvent - Favières - 
L'Epine, etc ... Aucune trace de fortification en réalité ne se 
rencontr'e dans les lieux qui vont appartenu aux #ordres reli- 
gieux militaires; pas davantage et pas de grandes granges 
non plus, dans les fermes de seigneuries laï-ques. Ces cu- 
riosités ne résident que dans les domaines d'abbayes, 
ceux qui se localisent à I'écart e t  généralement en crête 
des plbateaux. 

Granges et  remparts, lorsqu'ils se rencontrent dans le 
même domaine, sont de structure slrchitectursale identique ; 
les sutbeurs n'ont jusqu'ici guère varié en les datant du 
X l l l e  siècle, I'exlamen archéolcogique m'a conduit 2r les rujeu- 
nir, et. mon interprétlation doit se corroborer grâce à des 
textes. Des textes qui concernent nos abbayes, et qui ont 
été exhumés récemment des archives vaticanes par Mon- 
sieur Pierre GASNAULT. Ainsi donc, la grunde campagne 
de reconstruction rurale monastique n'a dû pouvoir commen- 
cer qu'après 1370. 

Nous albons tout d'abord rappeler en gros, les événe- 
ments qui provoquèrent cette reconstruction : 

Au Xllle et  #au début du XIVe siècle, le Soissonnais, région 
agricole, se trouvait, semble-t-il, dans un état d'aisance 
rellative. Ses fermes, qu'il serait plus exact de nommer 

censes )), pouvaient être des bâtisses déjà 
anciennes, peut-être contemporaines des églises paroissiales 

granges )> QU 
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qui, pr'esq u'e tou %es, é tta ;.en t romanes, l'épu n'o u isssm en t 
du Xllle siècl,e ayant eu peu à ajouter dmans la ca!mpajgnie 
soissonnlaise. 

Cet état .de prospérité vint à être compromis v'ers 1340, 
dat'e des convoitises du coi d'Angl,etferre sur le royaume de 
Frfance. 

Les débuts d.e la guerre furent mlalhieureux, ce devint 
pis après 1.a bataille d,e P,oitiers (1356). Le roi Jeun prison- 
nier, le gouvernement parisien se tnouve (agité par un mou- 
v,ement révolutilonntaire. Ed,ouard I I I  et  son allié le conspira- 
teur roi de Nlavarre Charles-le-M,auvais, ont belau jeu pour 
opérer leurs blattues ; leurs tnoupes se  comportent comme 
des btandes de brigands, e&es terrorisent Ica campagne, Ita 
rançonnant, e t  la dévlastent sans v,ergogne. 

L'éeut I~ament~able est à son paroxysme en 1358, et, c'est 
cette même année qu.e I,es paysans lassés de tunt d'épwu- 
v>es, s'en prendront aux nobles, qui n'avaient pas su les 
protéger. - C'est la Jacqueri'e. 

En 1358, l'a: oampagne soissonnaise se tnouva menacée de 
tous côtés par des garnisons qui s'étaient établies d'ans des . 
châteaux let fortins : 

A l'Est, ceux qu'on lappelle Navarrais, sont à Vailly et 
Pontmarcy. D.es AngCais sont à Courlsandon, Saponlay, ; ils sont 
aussi au Sud, à Oulchy, Troissy, Nogent-I'Art.aud, Lla Fterté- 
sous-Jloularre, Oissery. 

A l'Ouest, d'autr,es AngCais tenaient 1.a vallée d'Oise e t  1.e 
gros d.e l'armée occupait Mtauconseil, près de Noyon. 

A ce moment, le D'auphin-régent obligeait l'Abbaye de 
Saint-Médard, d'entretenir e t  de solder des hommes d'ar- 
mes tlant à l'abbaye, qu'à son château d.e Vi.c-sur-Aisne. 
TQUS les manoirs ébaient garnis de soldats, les partis étaient 
affrontés, ch'acun d'eux se ,conduisait en vand'ale, e t  s'en- 
tret'enait B l'laide ,de nazzi'as. 

L,es Anglais ab4andonnèrent M.auconseil, e t  la plupart de 
leurs repaines soissonnais, 'en 1359. Pour Saponay, Troissy, 
Nogent-I'Artlaud, ion sait que leur retfiaite avait été achetée. 
En 1361, i ls étai,ent encore à Oulchy, tandis qu'#on quètlaJt l'es 
d,eniers pour leur ,expulsison. 

Le tfiaité de Brétigny venait de mettre f in à cette pre- 
mière période d'h,ostilités, e t  il semble prouvé qu'à ce mo- 
ment, en 1360, I'étmat de ruine de la région ét,ait général e t  
tnagique. C'est ce que va montrer le document rel'atif aux 
domaines de l'Abbaye de Saint-Médard. 

L'argent, nerf de Qa guerre, ét,ait, dès le XlVe siècle, ce 
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qu'il est resté depuis. Aux oailamit6s des populmatifons s'aieou- 
t,aient d,es impôts exceptionnels ; le clergé e t  ses bénéficiers, 
.eux ,aussi, furent souvent mis à antributilon. Qu'and ces 
derniers e n  vinrent à friser l'a gên,e, ils rédigèrent des sup- 
pliques pour obtenir des exonérations; ce sont deux d'en- 
tr'e elles que M. Gasnoult a retrouvées à R,ome et a pu- 
bliées d.a,ns la Revue Mabillon. Elles font, e n  outr,e, mention 
$me deux autres, qui émanaient des Abbqyes N,otre-Dame 
e t  dse Slaint-Jean-des-Vignes, ces deux autres suppliqutes 
n'ont p.as été retrouvées. 

Lu récl~amation dles Bénédictins de Saint-Crépin-le-Grand, 
était accompagnée du bilan de leur abbaye. Les ruines 
étlai,ent signalées, mais n'on pas évaluées. I I  y était chiffré 
l'e chétif revenu de cha.cune des censes, ien regard du rev,enu 
qu'elbes produisaient avant 1358 e t  1359. 

L a  supplique d,e Saint-Méd'ard de 1366, par contre, ap- 
porte tloutes les précisisons qui sont précieuses à c,ette étude, 

Ces autr'es Bénédictins datmaient le début de leurs mal- 
h.eurs de  1358. Leur revenu étlait tombé !à né,ant .ou pres- 
que. Ils av'ai'ent acquitté leurs t'axes pour l'a fiancon du coi 
Je,an, pour le rtachat des forteresses ,occupées par l'Anglais, 
pour I,es impositi,ons du h i n t  Siège, et  du << Tr,entiBme )>, e t  
toici qu'e Cha.rles V levait d'tautres subsisdes pour expulser 
les grandes compagni.es. 

Pour faire Sace à ces chtarges, I.es religieux avaient dû 
v,endr,e une  pa.rtie du trésor de l'Abbaye. Ils aviaient Gon- 
trtacté des dettes, engagé même u n e  parti,e de leurs revenus. 

Ils estimaient qu'il leur fcaudrait 20.000 frs d'or pour re- 
mettre e n  état I,eurs immeubles, incendiés, et, .enfin, chif- 
frlai.ent la perte qu'ils épcouvaient de la non-valeur actuelle 
de leurs fermes. 

La garnison d'e Vailly avait rasé L a  Perrière, Crouy, e t  
Chivres. L'es garnisons de Saponay, Troissy, Nogent et  Ois- 
sery avaient tottalement pillé les lieux suiv'ants, qui main- 
tenant étaient déserts : Flavières, La Siège, Rugny, Ciry, Sou- 
cy let Mlarisy qui, lui, a v d t  été incendié. 

La: garnison de Mlaumnseil avait été davbntalge dévlastta- 
trice. Tous les lieux qui suivent étaient inhmabit.ables, cornplè- 
fiement rasés, et totalement inutiles à l'Abbaye : Toutvent, 
Moufflaye, CGonfrécourt, Forest, Rethondes, e t  l'a ,Croix Saint- 
Ouen et Bétancourt, ces deux derni,ers ayant été incendiés. 

Le text,e qui vient d'être résumé, la. signlalé des censes) 
complètemient détruites, e t  que nous allons retrouver tout 
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à l'heure munies de remparts importants, et dcominées par 
des granges somptueuses. Remparts et granges portent 
les caractéristiques du XlVc siècle. II se déduit qu'ils n'ont 
pu être érigés que postérieurement 'au document de 1366. 

L'œuvre de reconstruction fut une entreprise d'enver- 
gure, sa réalisation ne dut être possible qu'à la faveur d'un 
retour au calme, et d'un redressement finlancier. 

LA FERME DE COMMUNAUTE 

M,onsi'eur Brunet, dans sa N Structure agraire des pla- 
teaux entre l'a Seine et  l'Oise D, constatait l'a remlarquatblle 
e t  presque ,excepti,onnelle prépondérance magraire des éta- 
blissements religieux pour Ime Sloissonnais et  1.e V,alois sep- 
t,entri,onal. C'#est qu'ici les abbayes anci,ennes (S!aint-Médmard, 
S.aint-Crépin-le-Grand, Notr,e-D,ame) lavaient été les héri- 
tières d,es villlas-d,omaines mérovingiennes et  carolingbenn.es, 
qui ell'es-mêmes, semble-t-il, avaient succédé à la grande 
exp1.o ittat iaon ga 11'0- r,om,a i ne. 

Légat,aires des princes ch,evelus, les ordres religieux ,en 
ces temps anciens, ét,aient seuls capables de daire valoir 
des grtandes surftaces. I ls étaient Laborieux et organisaS.eurs, 
disposlaient d.e moyens, mavlaient v'ooation de continuité, ils 
n'a I ién'ai,ent jamais. 

Leurs censes sont plantées 'au bord de leur plateau de 
labour. Elles d,ominent la v'allée où elles ont I,eurs pâtures. 
Près de l'a. cense est un point d'eau, e t  t,ouj,ours la carrière. 
En crête du plrateau Soissonnais, il suffit de pi,ocher pour 
,extpaire le calouire de bonne qu,alité qui la joué un grand 
rôle d'ans l'histoire de l',architecture I.ocale. 

C'est ce matérifau, bon marché et à pied d'œuvre, qdi 
sera mis à contributimon pour l'es édifications qui nous inté- 
ressent. 

LA FORTIFICATION DES ABBAYES : 

Jusque le milieu du XlVe siècle, i l  semble que l'es dbbayes 
n'étlaient fermées que 'de murs, let non pas de fortifications 
proprement dites. Ce sont les temps d'effroi qui viennent 
d'être rappelés, qui firent murailler Saint-Jean-des-Vignes, 
Saint-Crkpin-le-Grland, Essômes en 1358, Notre-Dame en 
1364. Coincy, lui-même, n'obtint son autorisation de le faire 
qu'en 1402. 

Le cas de Saint-Médard est différent. Cette abbaye se 
trouvait auparavant officiellmement fortifiée. On connaît un 
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étut de marché de 1211, par lequel un entrepreneur s'enga- 
geait à des restaurations et  à une augmentation de quatre 
tourelles. Cette fiortification s'explique par une déclaration 
de_ 1181, par laquelle Philippe-Auguste indique que le Châ- 
teau de Saint-Médlard)) est une propriétB du roi, IIa désigna- 
tion de château sersa encore employée tau XlVe siècle. 

Le pltan très précis du XVIe siècle, conserv6 aux Archives 
Nationales, permet Ita reconstitution intégrale de cette en- 
ceinte régulière, qui ét'ait flanquée de 15 tours espacées de 
45 en 45 mètres. C'était un ens'emble du X l l l e  sièclme évidem- 
ment. Rien ne l'apparente aux ouvrages défensifs ruraux 
qui vont suivre, e t  que Iles plans 'anciens ou des vestiges 
vont nous permettre d'étudier. 

LES FORTIFICATIONS RURALES : 

L'état de ce que le XlVe sibcle 'a .bâti, dse remparts et de 
grlanges ,est impossible à dresser. L,a cause, test que 1.e wjet  
n's pas été étudié à temps, et que la première guerre mon- 
di8al.e a renversé t,out ce qui existlait dans le vast'e espace 
situé entr,e lia vallée d'Aime et ceIlce d,e l'Ailette. 

II ne semble pas que t,outes les grandes fermes mon,asti- 
ques étaiment dotées d'louvr'ages ftortifiés. C,e qui se constate 
c',est que presqu,e toutes celles de Slaint-Médard I'étaient ; 
et, plus rar'ement, les censes des )autres (abbayes, celles de 
I'Evêché et  du Chapitre Cathédral. 
- Douze spécimens sont I~oc~alisés pour Saint-Médard : 

La Perrière, Cuisy-en-Almont, Chivres, L,a Siège, Forest, Con- 
frécourt, Moufflaye, Toutvent, Soucy, Rugny, M,arizy-Saint- 
Mlard et Vez-S,aint-Mard. 
- Deux pour I'Abb,aye Notre-Dame: Le Mont de Cour- 

melles et lta. M,ontragne à Rasons. 
- Un pour Llongpiont : Vfaubéron. 

II est curi.eux que ces corsets de pierre contemporains, n,e 
r,enf*erment pas de plans-types de distribution de bâtiments. 
On en déduit, que les ord'onn,at,eurs de ces grands travaux 
ont dû lmaisser à chtaque censs, sa ,particuCarit8, par nécessité 
d'éconlomie et  de temps, conservant et réparCant ce qui était, 
s'#attachant surtout à ériger l'essentiel du moment. 

Le périmètre des clôtur.es est très réguli,er, qu,and il se 
peut. Celui des hsawt8eurs alignait sa gr'ande 1,ongueur dans 
le sens de Ila. crête (La M,ontlagne, La Siège, S.aint-M,ard) ; 
lorsqu'un promlontoire ou éperon était offert, I'enceint3e 
Bpousait son aonbour (L'a Perrier'e, Mont de Courmellesj 
Confrécourt, Floresi). L'#accès ét,ait toujours tourné du côté du 
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plateau. Les éléments défensifs sont ceux de l')architecture 
militaire du XlVe Biècle. Ils consistent en rures t'ourelles et 
nombreuses échauguettes. 

Cinq ensembles étaient presque complets en 1914 : La Pber- 
rière, Chivres, Confrécourt, F'orest, et le Mont-de-Courmel- 
les. Les tours circulaires étaient du côté le plus vulnérable ; 
deux seulement aux angles côté du plateau. Rares étaient 
les cas où on en ajoutait deux aux portes (La Perrière, Fo- 
rest, e t  il le semble z1 Confrécourt). Sur les autres côtés, Ita 
muruille de hauteur' vtariable, était épaulée par des robus- 
tes contreforts à retrlaites, ceux des angles ou des décro- 
chements étlaient surmontés d'échauguettes ; celles-ci ju- 
chées sur des encorbellements vlariés, de corbeaux ;ou con- 
soles ou de trompes. (Exemples les plus complets à l'heure 
actuelle : Confrécourt et Soucy). Le souci de flmanquement 
des courtines rectilignes des côtés de ravins, a parfois fait 
dresser des tours carrées. On en trouve à La Perrière, La 
Siège, La Montagne, Confrécourt, e t  Forest. 

L'enceinte de Chivres, prévôté d'ans une agglomération, 
était très régulière, (avec sa tour d'angle et ses nombreuses 
échtauguettes, régulièrement espacées sur leurs contreforts. 
Les caractéristiques de ces clôtures fortes, se retrouvent 
toutes dans une enseinte remarquable plus iqportante, qui 
gst .celle de Saint-Jean-des-Vignes, dont il reste de notables 
vestiges, qu'il est laisé de compléter grâce i~ l'image du 
moine gr'aveur BARBARAN. Ce qu'il est étonnant de cons- 
tater, c'est que cette abbaye, si vigilante, riche d'innombra- 
bles censes, ne paraît pas s'être souciée de leur sécurité. 

LES PORTES : 

I I  est une particularité qui les différencient de celles des 
mlanoirs. Elles, n'étai,ent imamais précidées de fossés, ni mu- 
nies d'e pont-levis, Plour lq r.est,e, d':aucunes avaient un us- 
pect très guerrier, a.vlec leurs deux tours. 

A Forest, en 1914, elleS.étaient encore len place, là un arc 
.en tiers-point les reliait, pour confectionner un assommoir 
(c'est I'e genre de celui qui existe au Primeuré de Saint-Leu 
d' Esserent). 

Soucy, jusqu'tau siècle dernier, était défendu par un châte- 
$et d dleux éch'auguettes. L'a ferme de Rugny, plus favorisrSe, 
a conservé son porche, mlais son 1a.ppareil défensif est plus 
préoa.ire. II consiste en deux échauguettes, qui gardent leurs 
tourelles intactes, leurs modillons e t  trompes sembCent être 
le t rwa i l  du mlaçon qui u œuvré à Chivres. 
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L'entrée de Lta Perrière, est la plus connue. Elle étonne le 

non averti par son luxe exceptionnel. Elle n'est .plus com- 
plète, il lui manque une tour; l'autre figure sur un bon plan 
let un texte de 1790. Les deux porches (analogues à ceux ides 
(accès disparus, des abbayes de Notre-Dame de Soissons, e t  
de Saint-Jean de  Laon), leurs faisceaux de colonnettes e t  
leurs arcatures sont du XIIIe siècle. I I  est aisé de constater 
que tout ce qui les encadre, est du  siècle suivant. L'exqm- 
ple de La Perrière, vient ainsi corroborer ma thèse sur la 
vraie date de la fortification des fermes. Ici, on  a, au XlVe 
siècle, conservé l'entrée décorée des années de paix, mais 
on CI aveuglé ses claires-vloies, trop vastes. On a créé un 
chemin de ronde au  revers, ajouré de meurtrières et greffé 
de part 'et d''autre deux fortes tours. A noter .qu'une dis- 
tance inusitée séparait ces tours, la lageur  des arcades 
qu'on conservait, en était lla cuuse. Cet exemple de fusion 
de témoins d'âge différent, ne se rencontre qu'ici set à Fa- 
vières. 

DE DONJON : 

II n'en est qu'un, celui de Marizy-Saint-Mtard, qui, dans 
cette prévôté importante de l'Abbaye, est le seul ouvruge 
du XlVe siècle, qui a été conservé lors de la transformaticnn 
somptuaire du XVIe siècle. 

C'est une tour carrée cantonnée de quatre tourelles, trois 
sont posées sur encorbellements et  piliers, l'autre, qui est 
octogonale et qui part du pied, contient la vis d'escalier. 

L'a tour a un rez-de-chaussée, deux 6tages, et des com- 
bles, ceinturés de mâchicoulis sur corbeaux. Chacun des 
étlages possède une cheminée, le premier étage se trouvait 
de part et d''autre en communications avec les courtines. 
L'>architecture de cette tour est très soignée, certaines de 
ses baies sont à archivoltes décorées. Elle n'en est pas 
moins un ouvpage militaire dans une propriété ecclésiastique. 

Ciabsence de donjon dans les fermes, pouvlait 6tre rache- 
tée par un réduit où les défenses pouvaient dtre concen- 
trées. C'est ce qu'on vloit à Vez-Ssaint-Mard, et à la Monta- 
gne de Ressons, lob le pignon de logis qu'on a dressé con- 
tre le rempart, est encadré de  deux hautes tourelles, tou- 
jours posées sur encorbellements et sur contreforts. Ces 
tourelles sont coiffées de poivrières de ,pierre, celles de 
Saint-Mard bien dégagées, montrent le crénelage au ni- 
veau du chemin de ronde et des baies éimites aux étages 
supérieurs. 
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LOGEMENTS RESIDENTIELS : 

I l  !n'en reste que de très fiares vestiges, ce qui ne laisse 
pas que d'étonner, ,et de porter à cfioire que Iles grands tra- 
vlaux s',en sont désintér-essés, et n'sont porté leur effort que 
sur deux éléments essentiels : 1.a gfiange récepttacle d.es 
récoltes et 1.a mufiaille de sécurité. 

A Confrécourt, le b'as de  l'a t'Our carrée, en berceau plein 
cintre, muni d'une très vaste cheminée, servait d'habit-ation. 
On I'appel'ait, en 1914 encore, <( le I'ogis du pri,eur )). 

A Rugny, 1.e logement XlVe siècle n'a. pas démérité; son 
entretien et ses transformations lui ont conservé sa desti- 
nlati,on. Son étage étlait écbairé par des b'aies géminees, 
étroites, ouvlertes sous tympans tril.obés. 

Favières et  la Montagne conservent des bâtiments plus 
importrants et assez somptueux. A Flavières, écart non for- 
tifié, s'#adosse contre les deux travées d'une h,aute chapelle 
du Xllle siècl,e, un logis à caractère. Une galerie, genre cloî- 
tre s'insère dans le rez-de-chaussée, e t  I'étage ,est ouvert 
par des Ilancettes logées d'ans un encadrement à tiers- 
point. 

Très coquet lest le I,ogis de G L'a. M,ontagne )> de Ressons, 
qui se fonde sur ha crête. I I  ,est long d,e 35 mètres, est 
épaulé par 11 contref,orts décoratifs ; 'deux d'entre ,eux en- 
ferment le contre-cœur d'une l,arge ,cheminée, 'et 8 belles 
fenêtres donnaient le jour à I'ét.age; ell,es sont à croisé,es 
de p,ierre, surmontées d'un tympan ogival aveugle. Le pi- 
gnon Est dispose des deux échaauguett,es vues à S'aint-M,ard 
(les mêmes qu'à S'aint-Nicolas-faux-Bois, et au Tortoir, en 
Laonnois), et le pignon Ouest s',adosse à une tour carrée. 

Ces deux bâtiments de Favières et  de R$essons-le-L*ong, 
nous semb1,ent trop luxueux pour l'hébergement d'une main- 
d'ceuvre agricole. En ce qui concerne Fgavière, il y 'a Leu de 
croire, qu'à 1.a f in du XlVe siècle, .Saint-Médard entretenait en- 
core une communauté dans cett,e prévôté. Le cas devait êtr-e 
différent à Rlessons-le-Long, propri6té de nonnes ; son beau 
manoir maccol6 à Ita cense devait servir à l'!avoué défenseur 
et regisseur desdit,es religbeuses daames tdu lieu. 

GRANGES : 

Le type de la grande grlange de la propriété ecclésiasti- 
que est connu. II s'est fixé dès le Xllle siècle. C'est lep lus  
vmaste bâtimlent de l'exploitation et c'est le plus soigné. Son 
intérieur contient presque t'oujours trois nefs, séparéeh 
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par des pili'ers de pierre ou de siqples poteaux de bois,, 
qui soutiennent I:a ch,arpent,e. Ces piliers peuv'ent être reliés 
par d.es arcades, d'ans ce oas, elles donnent à l'intérieur 
l',aspect d'une église ù charpente apparente. 

Souvent sur le pignon, près de l'entrée, se trwve une 
tourelBe, qui renf,erme un,e vis d'escalier, qui va se t.erminen 
à un poste d'obs,ervlatison. 

Diverses régions possèdent de bons spécimens de gran- 
ges du Xllle o u  du XIVe siècl,e. I I  a n  lest d'ans Iler départmetnt 
du C'alvados, a u  Sud de Paris, à Maubuisson e t  Haute-Bruyè- 
re, 'au Nord de Plaris à Vaulerand let à N,oues; en divers 
endroits du VaI,ois, ,et du Be.auvla.isis, et, près de  nous, ~3 
l'Est, sur les confins du Rém,ois, se trouvait celle de Vois.in. 

De celles du Soissonn'ais, personne n'a parlé; i l  semble 
pourt8ant qu',aucune région n'en ait autant bâti, ce qu'ex- 
plique d'aillaeurs l'a vocation I,ocale, Ila f,ertilité du sol et 
l'abondance d'excellent matériau. 
La vision de tels greniers d',abondance d'ans d,e pr,osai- 

ques fjermles a, émerveillé Iles générations qui suivirent celles 
de 1.eur.s constructeurs. Elltes !ont brodé et entretenu des lé- 
gendes dans lesquell.es une int,erv,ention supra naturelle 
sertait venue e n  raide aux bâtisseurs. 

C'est le ditable qui aurlait réalisé la grange bénédictin,e 
de Wlarnavillers, près d'Estrées-Saint-Denis ; ce1l.e d,e Voisin, 
pour les cisterciens d'lgny; c',est touj'ours lui, qui, pour les 
bénédictins de Slaint-Médard, laurfait élevé e n  une nuit, avant 
Le révmeil du Coq, celle de Confrécourt. I I  test pbaisant d'$ajou- 
ter qule, d,ans ces contes, l'a ruse humlaine avait toujours 
raison des spécuCati,ons du Malin. Cfelui-ci perdsait son enjeeu 
sat'anique à quelques minu%es du finissage de son travail. 
Et, c'est c,e qui O fait que le gradin pinaclle, m.anqua. tou- 
jours a u  pign'on de Confrécourt. 

A Vaulevand, où i l  manquait un  carré ,d8e toiture, une sem- 
blablse légende circulaait ; l'Abbé Lebceuf, a u  XVllle siècle, 
crut trouv.er explicatbon plus r,ationnell,e : c'était, sel.on lui, 
une ingénifeuse dispositi,on qui permettait I'échappement des 
vents qui pénétraient tau porttail. On donnait pareille expli- 
cation à notre grange de La Neuville-Saint-Jean, à Itaquelle 
m*anqulaient deux travées d'un b,as-côté. 

Les esprits devenus moins crédules n'.en n',gnt pas moins 
Ilancé une flantaisie nouvell,e, celle qui prétend que aes bâti- 
m,ents ont été des chlapelles monac,ales. 

Les gvangas du Soisson,nais n'#atteignent pas la grâce 
larchitectunalme de deux cisterci,ennes qui sont hors série : 
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MAUBUISSON (Abbaye près d,e Pontoise), et VAULERAND 
(près de Louvres qui apparten,ait à Ch,aalis), ni même de 
WARNAVILLERS, 'aux piliers circulaires. T,outes ici, en Sois- 
sonnais, ne tendent qu'au robuste et au  rati'onnel. 

II serait impossible de  dresser une liste d,es grandmes grlan- 
ges qui ont existé. Elles furent tout.es oouvertes d,e cha.u- 
me; Fronteny et le Mont d'e Soissons 1'étrai.ent encore p u  
siècla dernier, e t  l'on entrepr,enlait à Gonfrécourt de rem- 
pllacer ce ch.aume en dur quand la mobilisation de  1914 se 
produisit. Ainsi, s'expliquent les incendies qui, au cours des 
temps, contribuèrent à lamoindrir et a f,aire dispupaîtne 
belaucoup de ces curieux édifices. 

Voici un é t d  très sommaire dans l,equel sont c.ompris,es 
d'importmtes granges défuntes, ou dont il ne rest,e que 
des vestiges, m'ais pour l,esqu'elles il 'existe des plans ou des 
documents : 

POSSESSIONS DE L'ABBAYE SAINT-MEDARD : 8, parmi les- 
quelles sont disporues celles d'e L.a Perrière (Cvouy) - Con- 
frécourt (Berny-Rivière) - Forest (M,orsain) - Moufflmaya 
(Saint-Christophe à Berry) - Toutvent (M,oulins) et Rugny 
(Arcy-Ste-Restitue). 

POSSESSIONS DE L'ABBAYE de SAINT-JEAN-des-VIGNES : 
5, dont les disporues : Lla. Glaux (Dommiers) - M.aison-Neuve 
(Chaudun) - Violaine (LouâtFe). 

ABBAYE NOTRE-DAME: 4, - Ont disparu: Chtaudun - - Le Mont de Clourmelles - et Mercin. 

ABBAYE DE LONGPONT: 3. - y compris Vaubefion (Mor- 
tefo n tla i nle) - e t Mfor.em beu f (Vi'e rzy) . 

ANCIENS BIENS DES TEMPLIERS : 3. - Ont disparu : Mont- 
H ussu r t  (Cou rcel les) - et l'Arbre- Sain t-Mla r t  i n (Fi I ai n) . 

EVECHE : 1 (Clarrière I'Evêque). 

CHAPITRE CATHEDRAL: 1 à Chell'es, dont il ne subsiste 
que des restes. 

COUVENTS DIVERS : A Maison-Bleue (Cuisy-en-Almont) - 
Noue (Pisseleux) - et l'e Charme Pri,euré Feontevriste (Gri- 
solles), cette d,ernière extraordinair,emient Imongue. 

- 

Soit, au  hotal, 28 granges. 

Huit sont encorle debout: Soucy - Lca Siège (Couvrelles) - Fron ten y (Siai nt- Rém y-  Bla nz y) - N,euvi I I e-S,a i n t- J eu n (La u- 
noy) - La Mlontsagne (Rsessons-le-Lmong) - L'a Grange (Long- 
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pont) - Là Carrière-I'Evêque (Septmonts) - et le Mont de 
Soissons (Serches). 

Dans Io présenttution de leurs caractéristiques, i'ailobterai 
Confrécourt et le Mont-Hussard, pour lesquelles existent 
les éléments précis. 

Des granges détruites, il n'est plus possible de déterminer 
lesquelles pouvlaient appartenir QU Xllle siècle. Dans celles- 
là se classent les vestiges qu'on voit à Chelles - au Char- 
me - et celle de Fronteny, qui nous est parvenue complète, 
sans aucune trtansformation. Elle se dresse sinon en proto- 
type, du moins en doyenne. I I  est intéressant de signalef 
que ses rampants s'ornent déjà de la grudination ascen- 
dante, particubarité économique et élégante, qu'a donné 
gratuitement Ila pierre de taille, et 'qui, jusqu'à 1850 lenvi- 
ron, lagrémentena la moindre bicoque soissonnaise. 

CARACTERISTIQUES DES GRANGES DU XlVe SIECLE : 

Lla gr,ange n'obéit pas à des règles d'emplacement jni 
d'orient8atilon d.ans Ita f,erme. II est assez exceptilonnel que 
sa longueur f,asse corps avec la muraille de clôture. Celsa se 
trouve à Lia Plerrière, Rugny, Vaubér,on .et Chelles. Mlais, en 
génénal, 1.a constructilon ,est p1acé.e à sa par.allèle en retrait. 
I l  se peut qu'un pignon soit Pondé sur le Fempart, ainsi en 
étlait-il au Mont de Courmlelles, à Forest et Confréco.Jrt. 
D,ans ce cas, on n'int'errompait pas le chemin de Fonde 
déf,ensif. A Confrécourt e t  à La. Siège, on avait dr,essé un 
curi,eux dispositif; il avait été adossé QJ pignon un av,ant- 
corps de qulatne arcades, qui portlait le dit _chemin de 
r0nd.e. C'est ce même artifice qui, à Ima même époque, fut 
appliqu6 'au clocher idde Laiversine, et à d,eux autres de Ici 
seigneurie de Saint-Médard: à Crouy et à Ftontenoy. 

Lla grange qui est I'élément primordial de I'explloitution, 
'est isolée d'ans Ica cour, parce que 1.a charpente et soa 
chtaume sont une florêt vulnérable, à la moindre allumett:e. 

Les dix gnanges que i'lai retenues, ont Poutes d,es dim$en- 
sions différentes, et notamment 1,es trois d>e S'ai n t-Méda rd, 
qui donnent l'es trlois types généraux : 

- Lia grande: CONFRECOURT, 48 mètres de l'ong pour 
798 mètres oa:rrés de surflace, 

- L a  moyenne : LA SlEGE : 37 mètres de bong, 518 mètres 
carrés, 
- LIU petite : SOUCY, '26 m, 50 de long, 382 mètres carrés 

de surfme. 
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Les longueurs d'édifices vfont de 26 6 45 mètres, leurs 

Ilargeurs de 15m. à 18m., alors que les hauteurs dles pi- 
gnons sont constlamment voisines de 15 mètres. 

Gpandes et  petites possèdent les mêmes capactéristiques 
architectoniques : les murs Ilatér8aux tont, a u  XlVe siècle, 
gagné de I'élévation s u r  les précédentes. Leurs portes 
d'taccès ne sont plus ouvertes dans le pignon (sauf à Soucy 
et à la Grange de Longpont), ellss sont latérales (ConfrB- 
court, L'a Siège, Neuville, Lla Montlagne, Mont de  Soissons). 

Les pignons oontiennent des baies d'aération décorées 
de chanfreins; ils s'épaubent de contrefarts d ressauts, et 
Iaarmiers. Contre Iles murs  latéraux, d'autres contrefurts, 
correspondent pour l'aplomb à chaque pilier, ét à chaque 
ferme. 

L a  t6urelle à vis s u r  le pignon du type Vaulerand, a Fait' 
pllace a u  XlVe siècle, à une échauguette qui s'érige en pina- 
cle, p o u r  lia surveillance des abords de la ferme. I I  e n  res- 
tait quatre e n  Soissonnais : à Confrécourt : tourelle hexa- 
gonale prenant pied sur le chemin de Fonde. A Neuville, 
Soucy e t  Mercin: guérites, sur encorbellements o u  sur 
trompes. C'#est de l'extérieur que le guetteur lacc6dait b 
ces vigies (de même qu'à Haute-Bruyère, près de Chevreu- 
se), par un  escalier droit, celui des degrés du Fampant du 
pignon. 

Les nefs étaient séparées, soit par  des files de piliers 
de pierre (6 spécimens sur 10 cas précis), ou par des ran- 
gées d'arcades (4 spécimens). 

La belle grange du Mont de  Soissons défient, seule, un 
mode purticuli~er ,de supports. I I  consiste e n  une seule file 
de piliers (12 a u  total), pldcée dans l'luxe du bûtiment; (4 
noter que cette grange est désormais la plus fongue et  la 
plus spacieuse de lai région. Au moment de sa construction,, 
elle s'étendlait sur 41 m,50; le même XlVe siècle l'sa jugée 
insuffisante et  l'a prolongée de trois tFavées, ce qui Q 

porté sa longueur à 55m,60. 
,De tels édifices ont nécessité des chfurpentes extraordi- 

naires, mais i l  ne semble pas que les plus anciennes de 
celles qui subsistent, soient tantérieures a u  XVIe siècle. 

Ce qu'il Saut (ajouter, c'est que ce type de grcrnge dispa- 
Fait avec le XlVe siècle; celui qui #apparaîtra à la f in  du 
X V I e  siècle sera d'un modèle 5ort simplifié e t  sans piliers 
intérieurs. 
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IMPORTANCE COMPAREE DE DIVERSES GRANGES : 

7 

Mont de Soissons 
Le Charme 
Confrémurt 
Neuvill'e-St-Jean 
M,ont Hussart 
Longpont 
La Siège 
C3arrière I'Evêque 
Fronteny 
Ressons-le-Llong 

Longueur 

55 m 60 
53 m 
48 m 

&m39 
45 m 
41 m 
37 m 
30 m 
28 m 
27 m 
26 m 50 
20. I o  

Largeur 

16 m 50 
20 m70 
18m60 
16m70 
17 m 
17m50 
17 m 
17 m 
18 m 
20 m 
17 m 

Lcza2L 

- 
Jombre 

de * 
13 

9 
7 
7 
9 
8 
7 
5 
5 
5 
4 - 

Surfsace 

779 m2 
927 
798 
664 
688 
622 
51 8 
431 
454 
432 
382 
a,C 

L,e mouv,ement constructif du XlVe siècle, durant la guerre 
de oent tans, semblle un paradoxe, e t  la questi,on se poste: 
comment les mCamités ,ont-elles pu permettre parmeille f1.o- 
rlaison? On remarquepu que celle-ci ne fut pas particulière 
au t,emporel ecclésiastique, sous le rapport féod,al e t  défen- 
sif, l,es seigneuries, en cette f in du XIVe siècl.e, ont bâti  
dav,ant(age qu',elles n'cavaiment f'ait tout au I,ong du Xllle 
si8cle. 

C',est que I'ins6curité était générale, il y )allait d'une né- 
cessité vitca1.e ; il fiall,ait se d,onner des endos de sûreté, e t  
pourvloir à Ila remise en valeur d'expl,oi+atisons agricol,es, qui 
ét'aient, alors, les sources essentielles du revenu. 

Ces gr'ands trav'aux ne purent se +airte qu'à la f,aveur 
d'une période de tranquillité ; 'or, les hist,oriens de cette 
guerre ont montré que I,es h,ostilités n'.ont pas sévi partout, 
,aux mêmes moments. Qu'il y ,eut des époques de répit e t  
une qui, d,ans notre contrée, s'.étendit de 1370 à 1410. 

L,e départ de ce calme reht i f  .est iaussi celui des suppli- 
ques d'labb.ayes qui dépeignent l,a; ruine de leurs f,ermes. 

Nous devons cr,oire que lta première période du funeste 
conflit n'savait pas encorme ,exterminé Ile Soissonnais, que le 
redressement agricole put y être rapide, let qu'e, les grands 
propriét,aires ecclésilastiques, m'algré leurs lamentations, oon- 
naissai.ent ,encore I'aislance. C'est ce qui l,eur permit, 1.e 
remarquable effort financier. 
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II n'en reste pas moins beaucoup d'obscurité sur cett6e 

grande entreprise, notamment sur son côtd militaire. On 
sait que, de tous temps, I'érection de Portifications fut 
soumise à I'tappi-obation d'autorités royales ou suzeraines. 

Des érudits de divreses régions sont parvenus à exhumer 
des titres de cette nature:.qui émanent de Chlarles VI en 
gén&al. II est possible qu II en est qui concernent le Sois- 
sonnais et qui swr " i l l en t  encore. 

B. ANCIEN. 
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5 

10 

Raymond BEAUCOURT 

POEMES DU VERMANDOIS 
(Suite 6 )  

VI 

A MIN VERMANDOUHA (1) 
pyèche ède tère ki inbome il'izerne, é pi èle tramène, 
muchi din dé valé, 'ouki sur d6 ruyon, 
ou plate a l'infini, berlonjan leu siyon : 
ch'é la ète parure chonjante é ch'é t ousi ète forthne. 
kantin, ou tan jadis, a béni té mékhne 
pinchi sur dé pame d'or mélé a dé mahon, 
é ch'é pour cha k'édpuhi nou rgar tindu ou Ion 
dékouve inne bazilike perdu din té breuhène. 
té galmite in chabou s'ine gringoche pu d'euyète, 
dis té pré ède karkayou fon kouhare dé parluhète 
mème avu leu bouke ède flamike a paryon. 
é San sousyi vin ki pase par leu marone, 
té varlé èse ramintute I'ère d'in béfro ki sone 
é chiflote, étanpi, I'erfrin d'in kariyon. 

VI 

(1) a paru dans l'Almanach picard du hérisson - de 1926 - 
(p. 106). 

v. 1 tnamene = s.f. trèfle; 3. 3 berlonjlan = rendant inégal ; 
v. 4 fortèns = fortune; v. 5 m 6 k b e  = servante, et plus parti- 
culièrement (( suivante du faucheur )) ; v. 6 mclhon = coquelicot ; 
v. 9 galmite = gamin ; gringoclie = secouent ; v. 10 karkayou = 
caille ; perluhète = culbute, pirouette ; v. 11 flamike a poryon = 
tarte aux poireaux (mets local très prisé); v. 12 marone = s.f. 
pantulon; v. 13 èse ramintuve = se souviennent; v. 14 étanpi = 
debout. 

9 

C'est dans des poèmes comme celui-ci qu'il faut prendre cons- 
cience des limites d'un dialecte; la po6sie est toujours le produit 
d'une langue prise à un niveau précis. La langue française, par 
exemple, a en poesie fini de chanter avec l'autre siècle (sauf 
avec quelques poètes comme Apollinaire ou des bardes comme 
Philéas Lebègue proches de la terre et de l'infini); en effet, les 
images ont été pendant la plus grande partie du vingtième siècle 
la haute pensée poétique du français (toute la poésie surréaliste 
par exemple). II n'en est pas de même en picard : dans un ipoème 
comme ctA min Vermandouha )>, le poète dit, chante, ne recule 
pas devant les lieux communs, mieux en fait parfois le centre de 
sa poésie: le lecteur ne rechigne pas car à travers eux il se 
retrouve dans un domaine traditionnel, provincial, romantique 
qu'il avait quitté avec la poésie française. 
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Ce glossaire est celui proposé par M. Debrie, professeur à la 

Nous pensons qu'il faut traduire : Karkayou par caillette, c'est-à- 

Traduction proposée par nous : 

Falculté d'Amiens et président de la revue (( EKLITRA s. 

dire femme bavarde et parluhete par parlotte. 

Pièce de terre qui embaume la luzerne et puis le trèfle, 
C,achée dans des vallées, juchée sur des rideaux,, 
Ou plate à l'infini, ondulant leurs sillons, 
C'est là ta parure changeante et c'est aussi ta fortune. 
Quentin, au temps jadis, a béni ta servante 
Penchée sur des épis d'or mêlés à des coquelicots, 
Et c'est pour cela que, depuis, notre regard tendu au loin, 
Découvre une Basilique perdue dans tes brumes. 
Des gamins en sabots, s'ils ne secouent plus I'œillette 
Dans tes prés, des caillettes font encore des parlotes, 
Même avec leur bouche (pleine) de flamiche à poireau. 
Et  sans souci de ce vent qui passe au travers de leur culotte 
Tes valets se souviennent de l'air d'un Beffroi qui sonne 
Et sifflotent, debout, le refruin d'un Carillon. 

... <( éche yeu k'ale kyé (1) din ché z orage 
Ki rabuke che to éde sin kintin.. s 

Le même auteur consacre un poème à (t La Somme B et écrit : 

qu'on peut traduire : 
..A Cette eau qu',elle prend dans les orages 
qui frappe les toits de Saint-Quentin. 2 

R. HAUTION. 

(1) Kkr traduit: prendre, n'est pas tout à fait exact. Rabelais, 
Villon emploient le mot (( propre a et incongru. 

En picard ch se prononce B k )>. Une paysanne portant au bras 
un panier fermé, passe devant l'octroi de St-Quentin. A la ques- 
tion de I'octroyeur, elle répond : (t c'est un kak'é Y) (c'est un chat 
que j'ui). Un témoin explique : ({ c'est un kakaIola >> (c'lest un chat 
qu'elle a là). II fut nécessaire d'ouvrir le panier afin de constater 
qu'il ne s'agissait que d'un lapin. 

Dans 4 Sous la Bottes, qui est l'histoire au jour le jour de 
l'occupation allemande, à St-Quentin, de 1914 à 1917, Elie Fleury 
raconte la truculente histoire suivante : 

((Un jour se présente à la commandantur une paysanne des 
environs de St-Quentin. Elle porte un panier contenant des œufs. 
Le jeune officier qui la recoit lui reproche, avec humeur, d'en 
apporter trop peu. Et  la paysanne de répondre: ((i'éne peu 
pourtan pon lé kyé9. 

II  parait que le soir, l'officier s'étonna, auprès d'Elie Fleury, de 
ne point trouver cet infinitif insolite dans son dictionnaire. A 
quoi Elie Fleury r6pondit : K C'est du vieux franqaisi>,- 
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SOCIËTE HlSTORlOUE RËCIONALE 
DE VILLERS-COTTERETS 

L'OCCUPATION ALLEMANDE 
A VILLERS-COTTERl?TS EN 1870- 187 1 

Le 16 juillet 1870, un jeune homme de Villers-Cotterêts 
quitte la mairie de Soissons où il vient d'épouser une jeune 
fi l le d e  cette ville. Des gendarmes se présentent QU moment 
où Ion vfa monter en voiture pour baller à I'église, munis d'un 
ordre de départ pour le jeune marié qui (appartient ù lla 
réservle ... 

A l'estaminet Bismark, installé pour les soldats qui cons- 
truisent les fortifications de Soissons, (( on mange encore 
à toute heure des oreilles prussiennes)). Mais plus pour 
longtemps ... 

La guerre est déclarée le 19 juillet. Les désastres du 
début d'août amènent la consternation et dès le 8 le 
département est en étut de siège. 

A Villers-Co'tterêts, comme dans boute la région, on attend 
avec impatience et appréhension les (( Dépêches télégraphi- 
ques)) officielles. La ville est située sur la voie qui mène 
directement à Paris, ce qui va vite contraindre les habi- 
tants à s'organiser dans la guerre. 

Dès le 25 [août, 1500 gardes mobiles de l'Aisne arrivent 
b Villers-Cotterêts. Ils relaieront les gardes nationaux de la 
localité qui occupent la gare, armés d'ce antiques )> fusils 
b piston, sans poudre et sans balles. Mais i ls sont prévus 
pour IIU défense de la capitale. 

La gare doit être fortifiée. Les fenêtres sont bouchées et 
des meurtrières sont ménagées de place en place. Le 11 
septembre, le Sous-Préfet de Soissons vient pour stimuler 
le zèle des Cotteréziens : l'a garde nationale et les pompiers 
arrêteront les Prussiens ! 

Le 13 septembre, les premiers ((éclaireurs~ sont à I G  
mairie. 

Le 15 septembre, le Maire est invité à s'y tenir en per- 
manence durant le passage du gros de I'larmée. 80000 hom- 
mes traverseront la ville de 10h. 6 18 heures, sans discon- 
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tinuer, e n  colonnes serrées, suivis, l'a nuit, par les voitures 
régimenttaires. 20 O00 hommes logeront à Villers-Cotterêts, 
dans toutes les maisons. Les officiers sont arrogants, sou- 
vent même insolents, n'hésitant pas à ((lever la cravache)) 
sur M. GUAY, le maire, quand i l  n e  peut pas fournir tout 
de suite ce qui est demlandé. 

Les troupes murchent vers Paris, par Crépy e t  Lévignen. 
Les #autres passages seront moins imporbants, mlais le 30 oc- 
fobre (Soissons a capitulé le 18), 900 hommes viennent s'ins- 
taller, formant la garnison ; c'est l'occupation ! 

L'OCCUPATION. 

((Le mlaine la été impuissant dans les efforts qu'il a faits 
auprès du Commandant des 4 Gompagnies de sddats  alie- 
munds pour obtenir de lui qu'elles fussent casernées sinon 
dans les locaux publics, a u  moins dans les maisons aban- 
données par les habitants. n 

Le (( registre des délib6ration.s du Conseil Municipal )) pré- 
cise que le Commlandant a pris possession de plusieurs 
maisons particulières, laissant à peine aux habitants les 
pièces pour se loger eux-mêmes. Ce chef impose à Ila ville 
la charge d'approvisionner ses troupes de la nourriture e t  
des fourrages nécessaires. C'est <( la menace à la bouche )) 
qu'il >a présenté un Traité par lequel la commune prend cette 
charge à condition d'être indemnisée pour chaque jour 6 
raison de 1,25F. par htomme et par cheval.. Le maire n'a 
pas rdussi à fléchir l'occupant malgré les détails donnés 
s u r  les moyens d'existence des habitants et les finances 
de Ita ville: ce qui n e  sera pas donné de plein gré serta 
pris et (arraché par la violence. 

Devant les sévices dont certaines localités (( téméraires N 
ont été les victimes, le Conseil Municipal ne peut que déci- 
der (( d'éloigner, par des sacrifices réels, les violences 
dont les personnes sont menacées D. 

(Les moires du canton et de plusieurs communes limitro- 
phes de l'Oise sont appelés à participer aux charges). 

En plus de I'lapprovisionnement de la garnison perma- 
nente (en place jusqu'au 6 (avril 1871), i l  faut subvenir aux 
besains des troupes de passage (certains soldats resteront 
10 jours). D'!octobre 1870 à septembre 1871, 17 500 billets 
de logements seront délivrés pour 2, 4, 6 hommes, et  plus. 

Dnamatique les pFemières semaines - tout &ant deman- 
dB {avec des menaces - l'occupation fut moins vexatoire 
laprès le passage d'un régiment de  u cuirassiers blancs )), 
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dont un officier, co->adiudicat,aire d'un lot d e  chasse en forêt, 
lancien propriétair,e ù Haramsont et à Puiseux, apprit de la 
bouche de ((chlasseurs)> cotteréziens, I,a facon de se con- 
duire de ses compatrbotes. Les ré-quisitions furent cepen- 
dlant toujours (aussi nombreuses et 'aussi brubales. 

DOCUMENTS SUR L'OCCUPATION. 

Passage des froupzs. (Ordres brefs, tsoujours impératifs). 
- <(Demlain, cavalerie de passage pour une nuit. 200 

chev(aux, 11 officiers. Préparez logement. )) 
- ((Deux compagniles saxonnes d'environ 400 hommes et 

18 chevlaux arriveront demain. Ils seront logés en ville avec 
nourriture et flourrage. Je prie de préparer les billets. n 

Logemenf. - Les !occupants des maisons abandonnées 
brûlent tout ce qui leur tombe sous la main. C'est dans 
des chariots qu'ils emportent vers l'Allemagne tout ce qu'ils 
trouvent ù leur convenance. 

Le ((logement)> des moutons semble poser de gros pro- 
blèmes : 
- ((Je demande de nouveau les billets pour loger des 

moutons, de même pour les fermes de Saint-Rémy et Noue 
(je remplirlai moi-même le nombre). )) 
- <(Plus de 3000 moutons sont subitement arrivés sans 

être lannoncés par le télégraphe. Je prie le maire de f'our- 
nir 20 quintaux d',avoine pour eux. Ils se trouvent dans le 
jlardin enclos IOÙ auparavant les moutons paissaient la nuit, 
près de la porte de Soissons.)) 

Réquisitions en nature. - De la plume nécessaire au 
Sergent de garde aux chambres d'hôtel qu'il faut  tenir 
tout de suite à la disposition des officiers, tout peut être 
réquisitionné (avoine, foin, paille, bougies, fers à cheval, 
clous, cordeaux, etc.). 
- (( J:ai besoin de 40 bonnes couvertures pour ma com- 

pagnie, et dans la gendarmerie un lit pour un officier, 
'avec des matelas e t  couvertures, une table et 2 chaises...)) 

- (< L:arrondissement de Soissons auva à satisfaire pro- 
chlainement à une réquisition de chaussettes en laine. Ces 
ch~aussett~es devront être prises dans les plus grandek. 
dimensions, le pied de 30 à 36 centimètres et la tige mon- 
tkant à mi-iambe ù peu près. Le canton de Villers-Gottarêts 
serait compris dans cette réquisition pour 200 paires ... )) 
(Lettre du Sous-Préfet, 8-12-1870). 

(3-1 2-1 870). 
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Réquisitions de voitures. - (Pendant lla dur6e de l'occu- 

pation, 532 journées de voitures ordinaires, 159 .j. de calè- 
ches, 18 i. de  cabriolets, 721 i. Ide chevaux, 618 ,j. de con- 
d ucteu rs). 
- ( < I I  m e  faut avoir une chaise avec 2 'chevaux ù la gare 

à m a  disposition pour 2 o u  3 jours, et cela aussitôt gule 
possible. Plour cela je prie la mairie de vouloir ordonner 
aussitôt cette chaise e t  de l'envoyer à la gare., 
- (( M. Chlandèze lest requis de fournir demain à 6 h. 1/2 

du mlatin, à la Mairie, un cheval, u n e  voiture, un homme 
pour le tnansport de  bagages prussiens. Faute de satisfaire 
à la présente réquisition, une amende de 25F. lui sera assi- 
gnée par le Commandant de place.>) 
- ((Pour demain à 6 heures du matin, devant la gare, 

quutre voitures à 4 roues, avec 2 chevaux. I I  faut que les 
voitures soient déjà à la gare auiourd'hui à midi pour être 
chlargées de matériel. n 

En plus des réquisitions, le Tcaité d'occupation prévoit 
des fournitures régulières qui nécessiteront I'é%ablissement 
d'un importlant magasin alimenté par Villers-Cotterêts et  
les communes vloisines et possédant d'énormes réserves 
(8 O00 livres de farine par exemple). 

REQUlSlTlONS EN ARGENT. 

Après u n e  importlante contribution à l'impôt d'un million 
frappant le département de  l'Aisne, les Cotteréziens de- 
vront supporter d'importantes impositions mensuelles ; ils 
participeront aux frais des travaux pour Ila réparation du 
tunnel d,e Vierzy, seront imposés pour l'a Contribution de  
guerce exigée du ,canton e n  février 1871, ((pour l'es besoins 
de l'armée allemande >), paieront des couvertures, etc.. . 

Pour Caire face à toutes ces dépenses, pour ,ne pas ((I.ais- 
ser mourir)) I,e commerce I.ooal, le Conseil municipal doit 
ém'etti-e des bons de circulsti-on dès n'ovembre 1870. Gette 
monnaie d,e nécessité (d'ont la vlal.eur atteint 25 O00 FJi 
comprend des coupures de 50 centim&s, 1 fmjnc, 5 frlancs et  
10 francs.. 

ATTITUDE DE L'OCCUPANT. 

Nous signalions ci-dessus le canactère impératif des or- 
dres, rarement accompagnés d'une formule de politesse, 
mais dont les expressions ccen toute hâte )) ou ( (en  gru2d.e' 
hâte )> constituent des conclusicons cc sans appel 2. 

Après avoir cité quelques-uns de ces (( impératifs )), nous 
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rappell'erons qurelques exemples d'e l'attitude intransigeante 
de l'occupant. 

QUELQUES ORDRES : 

- ((II faut avoir tout de suit,e 2 poêles de fer assez 
grands pour chlauffer l'a grande halle de la gare let la: 
hd le ouverte vis-à-vis. )) 
- ( ( 1 1  fsaut que le charpentier vienne t,out de suite the? 

moi, pour 6tre informé par moi., 
- ((Monsieur le M'aire, j',envcoyais aui,ourd'hui à midi un 

ordre à la Maairi'e qui concernlait l'a fourniture des 4 voi- 
tures crlatt,elées à 2 chevaux)> qui seront données dès de- 
main. On m'la renvoyé cet #ordre sous le prétexte que I'em- 
ployé au le Conseiller voul,a.it déjeuner. 

Je trouve cette réponse si singulière - ie n'e veux pas 
flaire usage d'une Nautr'e expr,ession - que ie me crois forcé 
de décbarer que i'e punirai, dans le futur, une réponse sem- 
blla bl e. 

P'our moi, il me faut d,embander que chlaque réquisitiso,n 
de mla part seva reçue à chaqu.e heure de la journée. \Je 
r,egretts M. le M,a.ire d'6tre forcé de vous bcrirme cela ... )) 
SURVEILLANCE DES LIGNES TELEGRAPHIQUES. 

Dès le mois de n,ovembne 1870, le télégraphe est ébabli 
de Soissons à Crépy-en-Val,ois. (( Chaque commune est obli- 
gée de protéger ICI partie du télégnaphe qui est sur son 
territoire et d'y flaire des patrouiIl$s qui doivent porter une 
oasquett,e bltanche let un drapeau bbanc, et La, nuit une lan- 
terne bbanche ... )) 

Quelqujes jours plus +ard, à cett'e surv,eillance, s'ajoute 
<( une indemnité >> de 500 F. tau moins à réclaumer aux com- 
munes intéress6es - ,de Vaucienn,es à Longpont - par les 
lignes télégvaphiques qui suivent les voies de chemin de 
fer. 

En plus d e  ces consignes et de ces impôts, les Municip:a,- 
lités ne ser,ont j,amais bien rassurées, surt.out après février 
1871. Entre Pi,errefitte et Stains, puis près d'Argenteuil, des 
lignes ont été détruifes, ce qui motive de nouv'elles @enlaces. 

(( Les maires seront responsables de la conserv'ation des 
lignes, chlacun pour sa communte. Chaque c,ommune sera 
punie d'une contributilon .de dix ffiancs par âme s'ans parler 
d'une lautr'e enquêt.e s'il y ,a destruction de la ligne *.'dans 
son village. )) 

Fort heureusement pour la population cott,erézienne, QU- 

cun incident gmve ne sera sign.alé dans la région. 
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CIRCULATION DES TRAINS. 

D'autres menaces iapparlaissent bientôt ... 
Dès le 28 novembre, un avis important est publié dans la 

ville, suite à la lettre reçue du Commandant de Place. 
((II faut avertir la Mlairie qu'on a tiré plusieurs coups de 

fusil sur la locomotive entre Chantilly e t  Senlis, il y a 36 
heures. Les traces de cet attentat se trouvent à lia locomo- 
tive. I I  faut que la Mairie avertisse encore une fois Iles 
habitants de  faire tout leur possible pour empêcher ces 
malflaits. En 'autre cas!. je serai forcé d'exécuter l'(ordre 
supérieur d'après lequel les commandants d'étape sont 
obligés de faire monter les locomotives par des notables, 
personnes civiles, voire otages pour accompagner de cette 
manière les trains. 

Je regretterais de tout mon cœur s'il y avait besoin de  
ces mesures préservatrices ... )> 

Tout semble calme à ce sujet, jusque fin janvier 1871. 
Un G document D non duté est parvenu à la Mairie : 

u M. le Maire, je suis parti prestement pour Soissons; 
ayez l'a bonté de daire appel tau patriotisme jforcéj de vos 
compatriotes : qu'un de ceux-ci accompagne demain les 
trains entre ici, Soissons e t  Crépy. Le premier train part 
d'ici à 8 h. 114 précisément ... )) 

Nous lavons retrsouvé un  ((ordre officiel )) et très sévère du 
Général Commandant I'larméa fioyale, au Gommandant d'é- 
tape de Reims. 

((Les hlabitants de Villers-Cotterêts, de même que les 
autrles villes, sont prévenus qu'à partir d'aujourd'hui 30 
janvier i l  faut fournir un  homme des conseillers municipaux 
ou d'autres des plus connus e t  respectables de la commune, 
p o u r  escorter le chemin de  fer, attendu qu'ton empêche 
toujours la circulation des trains ... 

... Si l'individu désigne pour laller ù l'escorte n e  veut pas 
y aller, il peut déposer une  certaine somme, mais b Gondi- 
tion que durant le temps qu'il est requis arrive de I'acci- 
dent, c'est lui qui e n  est responsable et la somme d'Sargent 
déposée est perdue ... )) 

Les Conseillers municipaux considèrent que (( le pays 
va) avoir à subir l'une des vexlatilons que les envahiss,eurd 
se sont plu ù imposer dans les villes environnlantes ... )) 

Le Maire s'est tout de suite présent6, mais le Ckomman- 
dant a refusé de le prendre comme {(le premier de cette 
série d'otages d'un nouveau genre ... >) Dans le seul but 



- 105 - 
d'épargner aux hommes de nouvelles violences, chacun des 
membres du Conseil se tiendra - à son tour - aux ordres 
du commandant prussien. 

Là encore, rien de désagréable ne survint e t  tous les (ces- 
corteurs )) rentrèrent sains et saufs. 

ABATTAGE DES ARBRES. 

Aucun ((fait guerrier)) n'est à signaler dans la région. 
Deux escarmouches qui blessèrent à deux reprises le com- 
mandant d'un détachement allemand traversant la forêt 
provoquèrent cependant des mesures rigoureuses. 

Une lettre du 30 octobre ordonne I'élargissement de lu 
route de Soissons (l'actuelle R.N. 2), les communes de 
Fleury, Dampleux, Corcy, Longpont devant (( abattre de suite 
la forêt des deux côtés, à 100 m. de largeur.. 

((L'ouvrage doit commencer demain matin ù 7 heures; i l  
y a 1 h. de repos entre midi et une heure, on  travaille d'une 
heure} à 6 heures du soir. 

((Chaque commune est obligée de payer 100 F. d'amende 
pour un homme mlanquant.)) 

((Les punitions sont faites parce que tes villages n'ont 
pas annoncé qu'il y avait des francs-tireurs dans la forêt., 

Cet abattage se heurtera à des difficultks insurmontables. 
Tout d'abord, les ouvriers manquent e t  c'est facile à .Pen- 
ser quand on sait que Dampleux doit en fournir 45, Corcy 
40, Fleury 25, etc ... 

D'autre part, les arbres sont de grosseur respectable! 
Après quelques essais dans les taillis, les Prussiens recon- 
nurent eux-mêmes l'impossibilité de mener à bien une telle 
mesure... 

Tpagique #au départ, toujours ((angoissante D par la bru- 
talité des ordres et des réquisitions, coûteuse puisqu'il fau- 
dra de longues années avant de n'y plus penser, l'occu- 
pation de Villers-Cotterêts, en 1870-1871, ne peut pas être 
comparée à celle que durent subir de nombreuses autres 
villes L'ordre fut tboujours maintenu, les femmes respectées, 
la discipline assurée. Les Cotteréziens le doivent certaine- 
ment à leur Conseil municipal, dont les membres - aidés 
de quelques notables - furent constamment à l'ouvrage et 
s'efforcèrent, sans toujours y parvenir, de ((réduire la part 
du feu )), tout étant traité sans compromissions, sans cal- 
culs, dggs le seul intérêt des habitants. 

Marcel LEROY. 



- 106 - 
UNE ETRANCE 

ET PLAISANTE HISTOIRE 

A VILLERS-COTTERÊTS 
L'AFFAIRE CHATILLON-SAINT-JORY 

Le ler déoembre 1711, l'Abbé Louis Russaing de SAINT- 
llORY vient à Vill,ers-C.0tterêt.s pour y régler quelques aff'ai- 
res. I I  est gentilhomme lordinaire de S.A.R. Mgr le Duc 
d'Orl6ans. Son père est Conseiller du P'arlement de M,etz, 
1nt.endCant génértal du D u c  d'Orléans ,et Grand Mmaître de  :ses 
Eaux e t  Forêts. 

Le Lieutenant des chmasses de Villers présente l'abbé à 
Mlle de Châtillon qui l'invite à venir la; visiter. Elle mettra 
des chevaux à sa dispositicon et d0nner.a même une chasse 
e n  son h'onn'eur. Les termes d3e cette invit,ati,on et les juron9 
q u i  1'accompagn.ent étsonnent fcort M. de St-Jory, mais non 
ceux qui - comme l'Abbé DANGEAU, Deoyen de Villers- 
Cott,erêts - la .oonnlaissent bi'en. Daill'eurs, i l  nous 1.a pré- 
sente ainsi : 

(( J'eianne Genevièv,e Aubert de Chatillon n'la guère plus 
de Vingt cinq ans. C'.est une gpande fille bise e t  sèche, d'une 
physionomie ambiguë, d'un ,maintien équiroque. Elle se pré- 
sente de bonne grâce, s'(asseye d'e mauv'aise dacon, d'anse 
noblement, mlarche mal. Elle ,a tordinairement du bon sens, 
i'amais de raison. Ses gestes, ses parobes, ses lacti,ons, tout a. 
l'!activité de I'écBair, tout annonce I'torage, le tonnerre, l'a 
grêle ... )> 
Et le Doyen de poursuivre: 

(<Mlle de Ch'atill,on a aussi du penchant pour I'Iamour, seu- 
lement elle éprouve de l'aversion pour la gallanterie. Déli- 
oatesse, inquiétude, discrétion, mystère, petits soins, &an- 
sonnett,es, billets t,endres, t,outes les grâces ritantes et kgè- 
r,es qui baccompagnent le véribab1.e amour lui  dépllaisent mor- 
telI,ement. Ell'e voulait du brusque; de I'écllat, du bruyant >>. 

Que nuus sommes Ifoin de l'Hôtel de Bourgogne et  de R.am- 
bouillet e t  de l'eurs précieuses ! I I  ne s'fagit plus d,e la C,arte 
du Tendr'e, mais de vérit,ables chevauché'es à travers I.es 
taillis. Mlle d,e Ch'atillon n'est pas Rox.ane. Pensez-vous 
qu'une parleille fille puisse inspirer de l'amour 2, de la pas- 
sion ? C'est pourtsant bisen ce qu'.elle désire. Dès les premiè- 
res visit,es, elle veut séduire I'jabbé. I I  semblse que ce soit 
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une gageur.e. Elle fera tout pour y arriver e t  tmous les argu- 
m,ents seront bons. Suivons le déroulement de l'intrigue - 
j'aall,ais difie de l'offensive - racontée par I'e Juge qui ins- 
truisit I'aff,aire ou l'(avocat qui défendit l'abbé : 

((Je dois dire à la Itouange de Mlle de Chatillon qu'elle p 
sur les beautés lles plus parfaites, I'avanfiage de n'inspirser 
que des feux légitimes; o n  ne s'ma.tt,ache à elle que pour I'é- 
pouser. Jme n'aspirais point à cet honneur. Je n e  cherchais 
point à lui pllaire. Elle sut expliquer mon indifférence et  crut 
qu'elle aurait du mérite à la vaincre. Pour y parvenir, elle 
me mit e n  situation de n e  pouv'oir y résister sans ingrutitcrde, 
elle m'offrit son cœur et sa main ... >) 

Cett,e offre, pourtiant directe, ne suffisant pas, notre amla- 
zone va: y ajouter un autre ,argument qu'elle estime puis- 
sunt. Elle Cuit miroiter sa richesse. Ne possèdera-telle pas 
à son marimage, du chsef de sa mère, une rente de 15 ,a 
20 O00 Livres ? 

(( C.e senait faire tort à Mlle de Chatil1,on que de ne pas 
remarquer ici, un  trbait de sa mod,estie. El1.e présum:ait si peu 
du pouvoir de ses charmes, qu'el1.e m'iavousa ingénument 
qu'e1l.e désespérait de m'inspirer une véritsable tendresse, 
persu,adée qu'il n'y aurait que son bien qui me  mît dans un  
point de  vue agréable. I I  .est vrai que IIa reconnaissance ne 
fit pas d,ans mon cœur !autant d,e chemin que I'lamour f.aisait 
dans celui de Mll,e dae Châtillon. Je jouissais d'un bénéfice 
affermé 2 400 Livres e t  j'lattendsais dans I'état ecclésiastique, 
de nouvelle grûces qui ne pouvlaient me  manquer, m'étant 
promises. T'out oe qu.e m'tofffiait Mlle .de Châtillon mle parais- 
sait fort incertain, je ne pouvais m'y résoudre...)) 

L'Abbé ne se rend pas 'encore. Mlle de Chatillon va-t-elle 
échouer? Non, car ses (arguments vont devenir de plus (en 
plus convtainoants, mais dans un  tout autre domaine : 

<< Elle employa toute son adresse e t  son industrie. J'aurais 
.eu mauvaise grâce à me défendre plus longtemps; ie ne ré- 
sistbais plus à Mlle de Ch,atill,on. Tout ce qu'al,ors, elle exigea 
de moi d,e plus difficile fut que j',observerai près d'elle un 
extérbeur vif et passionné. J'ai consommé dans des soins si 
pénibles taous les moments que j'iai passés 'avec elle; mais 
ie ne prétends rpas tirer vanité de m a  persévérance, :nous 
ne nous s.ommes vus que quinze jours...)) 

L a  lutte n'la pas été très l,ongue. L'abbé lest ungaI,ant hom- 
me ; i l  se rend ; i l  mxepl-e d'épouser Mlle de Ch'atill.on. I I  
s'en ouvfie a u  D'oyen de Vill.ers-Cotterêts qui essaie vive- 
ment de l'en dissulader: 
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(( Avez-vous bien réfléchi M. I'AbbB, ,avant de prendre vo- 

tre décision? Vous desirez épouser Mlle de Ch,atillon, mais 
v,ous portez petit collet et ne le pouvez ! ... )) 

Qu'à cella ne tienne ! M. de ST-JORY ta des (amis bien ,.(en 
cour de R,ome. II sepa r,elevé de ses vœux par le Saint-Pèrfe. 
L',abbé D8ange:au insist,e sur le caractère de I,a fiancée : 

(( Pensez-vous qu'elle soit bien appareillée à votre per- 
sonne? Elle est fort indépendante et vif seulse à Villers- 
Cotterêts, depuis qu'elle a quitté le chât.eau paternel de la 
Pialme ... Son cartactèr,e est difficile, exigeant, absolu ... Ses 
goûts un peu particuliers pour une femme. ... V,ous avez pu 
constNat,er qu',ell'e éFeintte, chlaque jour, un ou deux ch'ev.aux 
sous )elle et sous les verdures de notre forêt. Elle dresse des 
flaucons, excelle dans 1.a volerie haute .et basSe; ,elle sert le 
sanglier à pi,ed ferme, mani,e le mousquet comme un fan- 
t,assin ! Si je vous disais que les andouillers des cerfs qu'elle 
'a tués de sa main garnissent les tentures d'e sa chambre à 
couch'er ... )) 

L,e Doyen se fait de plus ,en plus pressant; il flait appel 
à l'orgueil : 

(( M. de St-Jory ne serez-vous pas gêné par ses hiabitudes ? 
Elle tutoie ses gens; s'$arrête vol-ontiers au seuil des auber- 
ges pour, sans mettre pied à terre, lamper un coup de pi- 
v,ois ou d'eau d,e vie ! puis elle jure ... Je l''ai entendue jurer 
Q Le Seigneur me pardonne de vous le répét,er, ie l'ai ent.en- 
((,due jut-er Ite tonnerre jd,e Dieu, ... les cornes du diurbl,e, ... les 
(( tripes 'du Pcape ... n. 

Ce comportement de la. Demoiselle ? Mlais c',est celui d'une 
chasseresse e t  d'une dame de qualité! L'abbé lui-même 
aime 1.a chasse. Devant un tel entêtement, le Doyen use d'un 
derni,er argument et  de poids : 

((Les gens du pays considèrent un cert,ain M. du R'ouleau 
- fi ls d'un traitmant d,e Soiss,ons - comme le firanc6 de Ml le 
de Chtatillon envers laquelle, il est très ,attenti,onné depuis 
un assez long temps ... )) 

L'argument a porté. Sa ja1,ousie éveillée, l'Abbé court 
demmander des explications à sa belle, éclaircir, dit-il, d'.af- 
freux soupFons qui pourfiabent, laprès mari,age, devenir d'saf- 
fr,euses réalit6s. (( Mlle de Chatillon lui proteste qu'elle n'.a 
jamlais (aimé M. du RouI,eau et qu'selle av,ait rompu tout aom- 
m,erce lavec lui. Tout cela ,affirmé avec 1,es serments, les dé- 
monstrlati,ons les plus n,aïves, les plus tendres, les mieux fai- 
tes pour rassurer. Tr,anquillisé, l'Abbé met au courant sa 
famille qui lui ordmonne de rentrer b P,aris. De son côté, Mlle 
d.e Ch,atillon écrit, 1.e 19 Décembre, une lettre à M. dfe St-Jo- 
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ry, u n e  autre à Mme de St-Jory, pour lui assurer d'avoir 
trouvé un  mari tel qu'elle le désirait et une fsamille agréa- 
ble et charmante, pour Ilaquelle elle a le plus grand respect. 
Touitours le 19 décembre, elle envoie une nouvelle lettre à 
M. de St-Jory. La vtoici : 

<< Monsieur, 
Pour cette fois, et contre ma coutume, m a  crainte a pré- 

valu sur mon plaisir. Je me prive de celui que j'aumis t u  & 
retenir M. votre fils, encore ici, mais l'appréhension de vous 
déplaire en prolongeant son cabsence me fait consentir à 
son départ. Tenez m'en compte, je vous prie, puisque i'y ai 
beaucoup de mérite. I I  est juste que vous soyez instruit de  
la conduite que nous savons eue tous les deux. Premièrement, 
nous nous sommes toujours trouvés d'accord; i l  ne m'a  pas 
été possible de rien refuser, ainsi votre fils doit être fort 
content de moi, je n e  le suis pas moins de lui puisqu'il m'la 
'appris des choses que ie n e  savais pas e t  qui sont fort uti- 
'tes. I I  vous les dipa s'il le juge à propos. Pour moi, ie veux 
vous marquer le profond respect. 

Chstillon de St-Jory 

Ces lettres et surtout la troisieme sont bien faites poJr 
inspirer la plus grande inquiétude baux parents d'un prêtre. 
M. de St-Jory ordronne de nouveau à son fils de  regagner 
Paaris d'urgence. La fianc62, vous venez de le voir, accepte 
de laisser partir l'Abbé. Mais pour effacer complètement 
les soupcons sur sa vie passée et peut-être même future, lui 
propose de signer une promesse réciproque de mariage: 

Promesse de mariage 

(( Nous soussignés Louis Russaing de St-Jory e t  Jeanne Ge- 
neviève Aubert de Chatillon reconnaissons devant Dieu, 
nous être pris pour légitimes époux et nous engageons mu- 
tuellement notre foi, promettant de nous présenter à La 
Sainte Eglise pour y célébrer notre miarilage et de passer 
contrat quand l'un le requerfia de l'autre, sous peine de 
trente millz Livres de Dommages et intérêts pour celui qui 
voudrait se dédire, attendu que pour nous unir  ensemble, 
nous lavons de part e t  d'autre, refusé des partis qui nous 
convenaient. Fait à Villers-Cotterêts le 28 Décembre 1711 ; 
Signé 

Louis Russaing de St-Jtory ; Jeanne Geneviève Aubert de 
C hlati I Ion. 

Fait en double entre nous. 
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C'est l'abbé, précise le Juge, qui fit ajouter le dédit des 

30.000 Livres. Bi,en que favorable à cette uniton, M. de St-Jory 
ta été ctalarmé )) par les termes de la derniere lettre d,e sa. 
future belle fille, let, lors du retour de son fils, le lui dit 
s'ans amb'ages : 

((Il sembbait qu'on d'evait tout craindre d'une fille qui, à 
I'âge de vingt cinq ans, ignorait tout des devoirs de 1.a. pudi- 
cité ... II en inférait d'e Ica conduite présente de Mlle de Ch.atil- 
Ion qu'eII,e en la.ufiait une encore plus irrégulière à l'avenir. )> 

En quoi, malgré les dén6gations de son fils, il se montfiait 
bon prophète. Les deux fisancés échcangent une correspon- 
d.ance brÛCantte, jusqu'à ce que, par un ami demeuré à Vil- 
l,ers-Cotterêts, l'Abbé apprend que le Sieur du R,ouleau est 
revtenu auprès de Mlle de Chatillon, qu'il 

(( IIa visite à t,oute heure, ch,aque iour. C',est bien simple, 
on les rencontre ,ensembl,e, en f.orêt, à La chasse, en excur- 
sion et Mlle de Ch,atillon a même présenté M. du Rouleau à 
son père, au château de INa P~alme..)) 

Aussitôt, M. de St-Jory écrit à sa fiancée, avec d'abord, 
dit-il, circonspection ; puis lui adresse des reproches nuancés, 
il ne v'eut pas encore l'a heurter .et, enfin, avec véhémence ! 
Les réponses de Ila demoiselle ne laisent place peu à peu à 
aucune équivoque. Les voici : 

(( 28 Jlanvi'er, 

A I'égard des reproches que tu me fais sur M..., j'e ne: suis 
pas d.ans le cas de les mérit.er, puisque i'ignofiais sa venue; 
peut-être a-t-il entendu parler d.e mes nouvelles amours et 
qu'il vi'ent lui-même en lupprendre la vérité. II est à pl,aindre 
d.e n'être pas venu plus tôt recevoir les lassufia.nces de mu 
t,endresse; je ne puis m'empêcher d'en lavoir pour un amant 
aussi constant qu'aimlable. Adieu, car ie sens déjà ton dépit 
de ce petit aveu ; i,e suis ta Femme. 

Chatillon de St-J'ory 
puis 1.e 

(( 18 Février, 

En grâce, r,eprenez votre colère, ellre me plaît mieux, imille 
fois mieux que les lassufiances que vous me Suites de n'etrce 
ilamais qu'à moi ; elle la un certain vif que j'laimie ù la fureur; 
s'il ne tient pour vous y mettne qu'à vous en Pournir les su- 
jets, vous n'en manquerez pas, j,e ferai plutôt I'impossiblse. 
Je vous remercie, Mlonsieur, de ce que vous voulez bien flaire 
pour me plaire, m'ais ie vous en quitte, je ne veux plus dé- 
sormais de vous ni compkis~ant, ni amoureux, ile ne vous sou- 
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haite plus qu'Ben colère. Adieu, i',apporterIai t'ous mes soins à 
vous en pr'ocurer tous les jours de nouveaux suitets. Je n''en 
suis pas moins pour c.eCa, Mionsi,eur, v0tr.e très humble 
servantle. 

Chbatillon 

I I  n'est plus questi3on de tutoi.ement, de f,emme, de St-J,ory, 
mais de menaces. Et, enfin, sans date, sans signature: 

a J,e vous s i  iaimé un  jour et  demi à l'ai folie, pas un  mo- 
ment .de plus. M. d u  Roul,eau que je prie de vous le marquer 
ne veut pas s'sen charger, ie vous ,en instruis moi-mêmle. 
Adieu ! )> 

L:abbé a compris: c'est la rupture; il  n'écrira plus. Le bon 
sens e t  l'a prudence eussent voulu qu'il e n  restât là et consi- 
dérât cette idylle comme u n e  (( bonne fcortunc )). Msais son 
informateur, un certain Dubois, toujours à Villers, lui qpprend 
que : 

((M. du Rouleau habite maintenant chez Mlle de Chatil- 
Ion, ou i ,  QU pire scandale de tout le pays! I I  y a mêm,e 
[amené deux laquois, ses chevaux e t  u n  vfautrfait pour chas- 
ser Ime solitmaire ! Et, à ce qu'mon dit, e t  pour sûr  que c'est 
vrai, i l  va épouser la Demoiselle à I'église dans des jours 
qui viennent ... ! )> 

St-Jory décide d'(agir, i l  ftait opposition a u  marirage entre 
les mains du Doyen de Villers-Cotterêts. Desormais vont 
commencer des pr'ocès qui nous v,audront de  connaître cetke 
histoire. 

Ca Demoiselle riposte e n  assignant son ancien filancé à 
I'Officialité de Soissons, dit le juge, de Paris dit I'av,ocat. 
Pmeu imporBe, Mlle de ChcatiIlon perd son procès; elle est 
même cond,amnée à 15 Livres d',aumônes. L'Offici.alité n'sa 
pas à connaître d'un'e promesse de mariage d'un h'omme 
voué a u  célibat, par des vœux solennels et renvoi,e les par- 
ti.es devant les juges séculiers pour tnancher la question des 
dommages e t  intérets. L'abbé interjett,e appel à la primtauté : 

<( Gelta pour donner Ire temps à Mlle de Châtillfon de réflé- 
chir à I'importsance de mes droits s u r  sa f.ortune, persuadé 
qu',elle m e  proposermait un  accommodement pour mes dom- 
mages e t  intérêts ... )) 

En quoi il  se trompe Ilourdement e t  la riposte ne se fait 
pas attendre. Lla Demoiselle l'*assigne de nouve:au et, décla- 
rant par acte tauthentique qu'.elle étlait grosse de cinq mois 
des œuvnes d'un autre, dem'ande la levée d,e l'opposition ou 
l'e pai,emlent des 30000 Livres. Non seulement de St-Jlory fait 
défaut, mjais de nouveau f,ait appel. I I  n e  dispute plus Mlle 
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de ChcatiIlon à M. ,du R,ouleau, elle est déshonorée, mais il 
veut les 30 O00 Livres. 

Ce désir le perdra. Que n'écoute-t-il les conseils d,e sa 
fctmille, d,e ses lamis, de  son avocat, de M. du R3ouleau p ê -  
me ! L'a d,emoiselle s'impati.ente. Elle porte l'$affaire tau Châ- 
t,elet de Paris et exige maintenant la realisation de la prlo- 
messe de mariage. L'Abbé 1'épouser.a dans les huit jours ou 
paiera l,es 30 O00 Livres. Elle pousse même I'outrecuidanoe et  
l'ironie iusqu'ù écrire à M. de St-Jory ;père, en ces term'es: 

(( Monsieur, 
Votre f i ls  se réclcame de ses droits, il inv'oque ma signla- 

ture que je puis Ieaisser en souffrance. Je suis prêt,e à f,aire 
célébrer notre marbage e t  l'en requiers. II n'y saurait rien 
perdre, puisque, grâce à son aband.on, ie suis à cette h,eure 
enceinte d,e cinq mois d,es œuvres de M. du Rodeau. II aura 
une femme aimable, en un glorieux état, un enfant poar 1.e 
moins et votre honorable f.amille en sera plus florissante. 
Laissez-moi vsous marquer de nouveau le sincère respect 
avec I'equtel ise suis, Monsieur, votre servante. 

Chatillon de St-Jtory 

L'autoris.ation du Siaint-Père n'est pas arrivée. M. de St- 
Jory ne v'eut pas, ne peut pas épouser son a.ncienne filan- 
cée. Mlais 1.a promesse qu'il Q sign6e existe. I I  ne s',agit plus 
mtaintenant d'exiger, mais de se défendre. C'est le but du 
(( Mémoire de M,aître Pill,on )). Ce dernier examine quelques 
points de drloit QU plutôt mentionne des coutumes et termi- 
ne son c Mém0ir.e )) par une citation latine : un proverbe de 
Sialornon, dit-il. En realité, cette cit,ation n'est ni très exacte, 
ni de Salomon, m,ais 'est #extraite du Verset II du Ch,apître 42, 
de (( L'Ecclésbastique )) d'e Ben de S i m  qui vivait au  2èmle siècle 
avant Jésus Christ. Je remercie viv,ement M. Ltanier, Doyen 
d,e Villers-C,otterêts qui a. bien voulu en rechercher la réfé- 
rence, le texte 'exact e t  m'$en donner La trtaduction : 

<<Sous bonne garde tiens une fille effrontée de peur qu'el- 
Ire ne t',expose à la risée d e  tes ennemis. )> 

L'lavooat sait que l'a cause (est perdue. II f,ait Femarquzr ù 
l'Abbé qu'il aurait mieux valu I,aisser s'#accomplir le mariage, 
pour pouv'oir réclamer à bon droit les 30000 Livres et lui 
conseil1.e de nouveau de ne plus pl,aider. 

Lla firl,.de l'histoire nous est donnée par 1.e juge. L'Abbé 
s'entête, se lance d,ans Ila chicane, perd son bénéfice, endet- 
te père et mère d.e 45000 Livres pour (essayer d'en gagner 
30000. Lors du derni,er procès, il s'entend dire par !,es cIv,o- 
cats de la partie adverse: 

. .  
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(<Vous avez tous I,es torts. Vous déshonorez le clergé 

français par votre mauvlaise foi et votre rlapacité. Vous êtes 
indigne d,e la riche alliaance à laquelle MI1.e d'e Chatillon dai- 
gne encore oonsentir. Vous êtes disqualifié comme prêtre 
e t  comme gentilhomme ... )) 

Les Juges .purtagent cette opinison et rend.ent I,e jugemsent 
suivant : 

((L'Abbé de St-Jory lest cond$amné à payer le dédit des 
30000 Livres. Les dépenses du procès sont à sa chbarge ... 

Mlle d.e Chatillon aura, .en outre, le droit de 1.e f a k e  enfer- 
mer à la- C'onci'ergerie jusqu'ti pai.ement complet des 30000 
Livres, intérêts compris ... )> 

Et  la plaignant'e ? 
a Au seizième mois de SICI. grossesse, ie idis bimen seizre mois, 

ell'e tua son centième dix cors. Car, aussi bien, elle n',eut 
jamais d'enflant 'et peut-être s'ét'ait-elle calomniée pour en- 
nuyer l'Abbé. A la demande de M. a.e St-Jory père, le Duc 
d'Orléans, futur Régent, paya l,es dettes de l'Abbé ,et versa 
aussi 20 O00 Livres à Mllfe d.e Châtillon qui accepta! de laisser 
libér,er l'Abbé, après un mois d',emprisonnement à 'la C,on- 
ciergerie et le tint quittle des 10 O00 Livres restantes ... )) 

Quant 'au pauvr,e Abbé, là sa sortie .de prison, il eut lia 
désagréable surprise de recevoir du pape, Clément XI, une 
I.ettre le relevant d,e ses vœux ecclésitastiques et lui laccor- 
dant sa bénédiction, pour lui ,et Mille 'de Chatill,on, d,evenu!e 
Mad.ame du Rouleau. De chaarin. le mlalh,eureux se fit sol- 
d,at, partit pour Ila guerre e; f u i  tué d,evant Phillipsbouqg 
en 1734. 

J'ai beaucoup usé de citations, trop sans doute, mais i'ai 
pensé qu'il vous serait plus agréable d'entendre parler les 
personnages plutôt que moi-même. Et je terminenai, un peb 
à la manière de Pierre Benoît, en vous disant : ((Ainsi f init le 
ci-devant Abbé Louis Russaing de St-Jory pour s'être laissd 
séduire par la fouguleuse Mlle de Chatillon et avoir voulu 
en tirer de l'argent. )) 

Léon VERGNE, communioations : 
Société Historique de Villers 8-1 1-1969 

Congrès de la Fédébation à Soissons - 23-5-1970 

P.S. - Les citations ont été relevées ,avec I'orthographle 

Bibliographie : 1 .- (( Vieilles Justices )) Ch. Flor O'SQUAI 

2.-  mémoire de Me PILLON, Avocat)) 

moderne. 

Bibliothèque Nationale 80 F. 24291 

Archives de l'Aisne J 1327 - Laon 
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COMPTE 

DE LA 
RENDU DE L’ACTIVITe 
SOCIETI? HISTORIQUE 

DE VILLERS-COTTERETS 
au cours de l’année 1970 

1.- Communications 

M. Denys MAURICE e t  Mlle Sylvie MAURICE nous ont 
iexposé les résultats vemlarquables des Fouilles gu’ils ont 
effectuées à Viobaine loir ils ont mis à jour les restes d’une 
vi 1 I a g a I lo- ro m a i n e. 

M. MOREAU-NERET ai netrac6 la vie aventureuse d e  Rlaoul 
IV de Crépy, excommunié à vaison de çon marilage d’amour 
avec Péronelle, sœur de  la reine Aliénor d’Aquitaine, et  par 
ailleurs fondateur de Lieu-Restauré et l’un des -grands bien- 
faiteur des abbayes de  Longpont et  de Valsery. 

MM. HAUTION et HACARD évoquèrent de flaçon pittores- 
que les vieux remèdes et la médecine d’autrefois e n  citant 
des cas curieux. 

M. HERMANT O leu l’amabilité de présenter d la société le 
titre de propriété de sa maison, située dans l’ancien potager 
du château de Villers-Cotterêts, qui fut vendu par ((Monsieur 
d’Orléans), à Nicolas Flobert son rancien jardinier ; ce titre 
montre Ila disparition dès cette date des titres nobilbaires. 

Enfin, M. LEROY la évoqué, grâce à de nombreux docu- 
ments inédits qu’il la personnellement retrouvés aux archives 
de lia ville, Ila vie de lai cité ‘au cours de la guerre d e  1870 let 
la courageuse actilon de Ica municipalité en face des exigen- 
ces les plus diverses de l’occupant. 

II.- Sortie annuelle 

ta) Visite du Musée des Carrières 6 Bonneuilren-Valois. 
Ce musée est dû d I’initilative de M. MASCITTI qui l’la 

remarqulablement aménagé dans les grandes salles souter- 
raines de sa carrière. Chlacun apu admirer les fresques de 
M. OUALLE qui retrlacent le travail des carriers e t  rappellent 
les grands monuments de notre région. On y trouve de cu- 
rieuses pièces sauvées de la destruction par M. MASCITTI, 
notlamment les battants des anciennes cloches de la cathé- 
drale de Soissons. La Société Historique a convenu de met- 
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tre en dépôt en ce lieu l,a. collection minéralsogique qu''elle 
possède af in qu'elle puisse êti-e présentée d.e façon utile 
pour tlous les chercheurs. 

Nous anons eu égalmement le pllaisir d'entendre M. ANCIEN 
n,ous retracer, de ftagon fort précise, I'histoipe de Bonneuil et 
de  son église let il .nous (al montré sur place les oaractéris- 
tiques de ce charmant édificte. 

b) Visite des souterruins de la forêt de Vil1,ers-Cotterêts 

C,es sout'errfains laménagés aux X l l e  et XVIe siècles à tra- 
vters lia, forêt de Vill,ers-Cott,erêts sur une Itongueur dme 14 km., 
avlaient pour but d,e recueillir les beaux d,estinées d, I',ali- 
m.entfation d'e La cité. M. DESCLEVES nous (a f.ait un exposé 
rem~arqu~abla sur l'ensemble de ce réseau souterrain et  sur 
son histtoire. Grâce à l'amabilité de M. LE PONT, Dir,ecteJr 
Régiconal de l'Office Nsati.on.al des F'orêts, ~ O J S  avons pu 
pénétrer d,ans une des ,entrées de ce sout,errciin 'aux abords 
de  l,a route du flaîte. 

c) Visihe 'du Château 'des F,ossés à Haramont ,el réception 
par Mmle L " d  

M. MOREAU-NERET la: évoqué I'hist,oire de ce château et 
du fief qui donna. son nom u une d'es familles les plus 
illustr,es de notre régison du XlVe Q.U XVIIle siècle, la fia.mill,e 
DES FOSSES. II rappela sensuite les charmantes anecdotes 
d'Alextandre DUMAS boncernant ce château IOÙ d o r s  qu'il 
&ait #encore +out ,eneunt son père, le Génér.al DUMAS vécut 
un temps. Mme LAVAL nous fit visiter sa ravissante demeJ- 
re et  m e c  infiniment d'amlabilité nous offrit une délicieuse 
co 1 la t ion. 

111.- Exposition Alexandre DUMAS. 

En cette année mlarquée par le centième anniversaire de 
la mort d'Alexandre DUMAS, nous nous devions de marquer 
Ife fidèle attachement d e  tous les Cotteréziens à la mémoire 
de leur illustre compatriote. 

Le début de l'année Alexandre DUMAS fut marqu.6 par 
l'émission flaite à Villers-Cotterèts d'un timbre spécial ; à 
ceffe occasion, lai Société Philatélique de Villers-Cotterêts, en 
limaison avec les principaux groupements philatéliques et 
également avec notre société, a réalisé une fcort belle expo- 
sition du timbre qui a leu un très grand succès. Nous tenons 
à remercier M. GALLEY, Ministre des Postes et  Télécommu- 
nioations, d'(avoir bien voulu répondre à notre demande et 
h celle de la Municipalité aar il eut été regrettable que! 
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seulle la! République d'H'aïti ait émise des timbres en I'h'on- 
neur des DUMAS, ,en souvenir du lieu de naissance du Géné- 
na1 DUMAS. 

L'exposititon que notre société a. organisée dans les salles 
du Musée Al.ex8andr.e DUMAS et dans cellees de son siège s!o- 
&ail, a ,permis d'e regrouper et dme mettre en valeur une séri-e 
de  documents qui n'lavaient pu, jusqu'ici être présent&. 
Grâce aux legs des d'escend'ants d'A1,exandre DUMAS e t  
particulièrement du C,omte et de la Gomtesse d'HAUTERIVE, 
n,ous lavfons %en ,effet, à Villers-Cott.erêts, les origin'aux des 
lettres de nomination du Général DUMAS, de 5a: aorrespon- 
d.ance lavtec sla, femmle durlant les oampagnes d'halie let 
d'Egypte, lainsi qu.e de nombreux ,autogr.aphes d'Alex8andr.e 
DUMAS e t  d,e très précieux manuscrits. 

Un ensembbe de près de 100 portraits, photogrtaphi,es et  
caricatures pittoresques ont permis de rendre particulière- 
m'ent attrayante l'a présenPati,on. N,ous tentons à cetCe occap 
sion à remercier la: Société des Gens d.e Lettres des prêts  
qu'ell,e a bien voulu nous consentir. 

Une salllle a été consa.crée aux lobjets qui sur les plfans l'esl 
plus divers ont glsorifié I'œuvre de DUMAS, notlamment les 
mlagnifiques tassiettes d,e Creil, s i  aimablement prêtées piar 
M. ROUET, les pièces de musique prêtées par Mme DEMEU- 
RISSE, les la.ffiches de théâtre e t  d e  cinéma rappel,ant Iles 
œuvres de DUMAS de façon parfois inatt,endu,e, telles les 
affiches des producteurs américains, des illustrations d'ou- 
vragés par LELOIR, DEMEURISSE let tlant d'autres, sans parler 
des affiches et cartes publicitaires utilisant le nom de 
DUMAS pour une marqule de champagne ou pour le chsocoliat 
Lombard. 

Une dernière pièae a. été consacrée au sowenir d'Al,exan- 
dre DUMAS ,d.ans n'otre région, montrant B côté de souvenirs 
personnels ce qui étla.it à son époque les sites e t  d'erneures. 
dont il plarle. 

Un oatalogu'e lauqulel nous avons donné tout notre soin 
complétcait cette expositifon. Dans une ch,arm~ant~e première 
partie, M. LEROY lnous a fait  sentir ce ,qu'était et ce que 
demeure pour nous Alexandre DUMAS, particulièremenf, 
dlans sa région naabale. MM. FROSSARD et MOREAU-NERET 
se sont att,achés à la: rédacti,on du caPalogue propremen? 
dit de f ' a y n  à ce qu'il puisse constituer unte documentNation 
utile à tous ceux qui se passi,onnent pour I'œuvre de DU- 
MAS. M. DESCLEVES $'.est dépensé sans compter pour lamé- 
nager Iles locaux e t  rassurer une présentmatison vivante des 
documents. Nous tlenons à remercier l'a. Municipalité .de Vil- 
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lers-Cott'erêts et  l'Office Départemental du Tourisme de 
l'aide si précieuse qu'ils nous ont apportée, (ainsi que M. Ite 
Conservateur du Musée de  I'lle-de-France qui a eu l'amabi- 
lité de nous rtemettre pour le Musée et  pour nos expositions 
de fort belles vitrines dont il n'avtait plus l'emploi à Sceaux. 

IV.- Exposition de Montgobert 

Comme les tannées précédentes, nous devons à M. DES 
LIONS, Président du Club de  Retz let {au Comte WALBUFERA, 
propriétaire du Château de Montgobert, d'lavoir animé à 
nouveau cette belle demeure. Notre société y1 pu ainsi répon- 
dre à-un désir collectif de voir présenter à nouveau pen- 
dant l'été une partie des pièces de l'exposition Alexfandre 
DUMAS. 

Elle la également pris une part importante à la présen- 
tation de documents rétrospectifs concernant lai guerre de 
1870. 

Nous ne saurions terminer ce compte rendu sans remercier 
le Directeur Régional de l'Office National des Forêts et l'Of- 
fice Départemental du Tourisme des travaux qu'ils viennent 
d'entreprendre pour le sauvetage de l'Ermitage Saint-Hubert 
dont la construction date de Franpis ler et pour préparer 
l'(aménagement du grland parterre du Château de Villers- 
Cotterêts car i ls  savent oombien ces deux ceuvres nous 
tiennent ù cœur. 
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