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INTRODUCTION p. I

1971 à 2004

Je suis passionnée d'histoire depuis l'âge de douze ou quatone ans. A cefle
époque, je passais une partie de mes vacances scolaircs, à Mervent chez ma glând-
màe, ou j'ai lu avidement beaucoup de liwes dont , les Misérables I 12 volumes

êditioa lA75\ Notre Daûe de Pdris | 2 ÿolùmes même édition - prêrés par Mr Boulet, le
sonncur dc cloches de MeNcnr. dans les années 1920-50 l. de Victor Hugo, merveilleux auteur, qui m'a fait connaîtrc
ma première passion littéraire.

Ce fut également à cette époque quej'ai écrit mes premiers poèmes tous plus ou moins emplis de
nostalgie « d'u, ,emps proche mais déjà passl ». J'ai abandonné bientôt mes naiïes et mélancoliques
rimailles mais par contre ma passion pour l'histoire s'est amplifiée au fil du temps malgré les diversions de
ma jeunesse, les obligations de ma vie dejeune f€mme mariée et de celles de màe de famille.

Dans les ainées 1970 - 80, après quelques décenrries d'absence, je suis reveûue viwe à Mervent
I félrier 78 I dans mon village natâl qui âvait beaucoup changé et, ouje ne rctrouvais plus mes repères [ ru
srând'mère était décédée, elle me manquait beaucoup l. C'est alors que j'ai éprouvé le besoin de mieux connaîbe mon
village pour mieux le retrouver, recouwer les traces de mor récent passé et, surfout, il me fallait essayer de

Historienne de son village

Pour les Merventais
M Vincent rédige u Le Merventais »ry
ùtr i ùhh. N!'i ...Èies,.iÈqÉat rù

m'y réadapter.
Je me suis

adressé au maire, au

curé afin de savoir
s'ils possédaient des

écrits anciens sur
notre commune :

téponse | << Men'ent
n'a pas d'hisloire ».

Déçue mais
non cônvairrcue, j'ai
entamé de suite des

recherches et. très
vite, j'ai pu
commencer à en

écrire I'histoire.
C'est

égalqment à cette
période queje me
suis intéressé à la
généâlogie et plus

I l\larylinc Raimond
2 §urrnnc llagué
3 Mirthr Boisseau

4 Maric Rousseru
5 " l,iret " sorr père

6 Jernno( "ron gmnd'ptrc
7 .lcsn"( bngan.l-rl,]ôli5tc
âIqucl ic vâis r) intercsr.r plu.

8 Pierrc Ilihire
9 llticnnr
I{) l,:rirnD(

linea

particuliàemeût à l'une des branches de mes ancêtres vendéens, Ies

Rousseau. Ce n'est pas un hasard !

Voici les ûotivations de cette longue et intenninable chasse de mes
ascendants matemels I entre aurres, ci-conrre ], joint d'une quête pemanente de
dates, de ckoniques, que dès 1978,j'ai ertrepris de coucher sur le papier.
Voici comment s'est tissé le <<fl d'Aiane »r qui m'a condütjusqu'à eux, au
fil des générations ot) chaque personne, qui est un ûagnent du lien, est
comptabilisé de un à dix etc. . .

Je porte le no I I chaque n' de chaque génération et chaque prénom sera écril €n

srrs pour mierù les idemifier l.
Je suis née dans une petite maison, appelée << la Veuillette » | si$èe $r

le chemin de la Cure, aujourd'hui n' 42 rue des Juifs l, en fin d'après-midi, un samedi



de Pâques, Ie 8 avril 1944 pendant la fin de la secondc guerre mondialc. p.2
Je m'appcllc : Marie - Line. prénom en vogue dans unc France occupée par les Nazis et dans l'attente

du débarquement des alliés. Le curé de l'époque rcfuse mon prénom, écrit à l'américaine << Maryline » c'est- à
-dire en un scul mot, conme ma mère le désirait : moi, pour ccttc raison, je l'écris toujours aiûsi : Maryline ;
mon nom d'épousc est : Vincent.

Aujourd'hui, pour éviter toute confusion avec d'aulres persoûnes de Mervent
portant le même patronyme que moi, j'ai fait précédé mon nom de fernme VINCENT de
celui de mofl nom dejeunc fille RAIMOND, notamment, lorsquej'ai commencé en

novembre 1983 à relater ct à faire publier, par l'inlermédiaire de la municipalité alors en
place, un bulletifl sur notre village, un historique semestriel appelé le << Merÿeûais tt et q\i

mon pere vit à Flize dans les Ardennes d'oil il doit fuir avec les siens comme des milliers
de réfugiés qui se repandirent alors sur les routes de France. Il arrive en Vendée. Sa famille, qui est
extêmemeit pauwe, s'installe dans le tout petit village de St Hilaire-de-Voust. Ce
villâge n'est pas très éloigné de Mervent, qui est alors unejolie localité renommée pour
sa trà belle forêt et le bon air qu'on y respire. Y derneure avec ses parenls, Suzrnue
Bagué ( n'2 ci-contre ), ma màe, qui y est née en 1920. C'est au cours de virées en vélos,
le dimanche entre jeunes gens des alentours à Ia recherche d'une guinguette pour danser
et ce malgé la guerre, que mes parcnts se sont rencontres. Ils s'épousent en mai 1942 | en
féwier 43 naît mon fràe Jean Pierre et moi, peut-être un peu trop tôt, en avril de I'annee

suivantc.
SuzaDne est la fillc de Etienne. Ce demier est natifde

Boumeau, du coté de son pèrc, et de Mervent, du coté de sa màe,
Mai,e Loùise Hen ietl., Michot. descendante d'ùne famille âutrefois
aisée. C'est en rechercharl dans les vieux registres de Mervent ces

ascendants Michot, justement, quej'ai fait mes pionnières découvertes
historiques. Suivent, alors, deux décennies de difficiles et laborieuses
recherches. de travaux dc calligraphie, de dactylographie, de mise en

pages et moult autres exercices. le tout doublé d'une activité
professionnelle économiquement indispensable, et d'une vie familiale
avant tout pimordiale, bien sur !

Aujourd'hui, début janvier 2003, mes ouwages histoliqùes sur
Mervent sont notoircs et forment un ensemble de 4l bulletins,
comptabilisant 840 pages ; ils sont distribués gmtuitement aux
Merventais.

Mes parents, toujours en vie [ 2004 ], ne s'intéressent guere au

fait l'objet d'un Dépôt Légal à la Préfecture de Ia Vendée.

, Je suis la fille de Raymond ( cr'contre ),,né Séry, au Havre en l92l et qui fut

. tardivement reconnu par son père biologiquc Emile Raimond. Au moment de Ia guerre,

.:., .-

passé de Meryent et, par conséquent peu à mes
ouwages, ce qui naturellement me peiûe. Ils font partie
de ces générations, qui pendant les années 1950-60, ne

se sont pas souciés des histoires du passé. Ils ne les ont
pas occu)tés mais ils s'en sont totalement désinteressés.
Mes enfants se soucieront-ils un jour de mes travaux
historiques, et surtout généalogiques, qui sont ull legs,
un patrimoine familial, un capital souvedr biologique
et historique queje tente de leur laisser !

Ce capital, autrefois si précieux, étâit une sorte
de carte d'identité orale que I'on se transmettait
pendant les longues soirées d'hiver, tous assis autour de
l'âtre qui éclairait et réchauffait la maison.

Aujourd'hui, les familles ne sont plus
regrcupées sous le même toit ; les parents demeurent
seuls ct les enfânts qui recherchent une certaineOxi!Fr.B
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indépendancc s'installent plus ou moins loin du lieu de leur noyau originel I souvenr à cause de leur ravait ]. p.3
Difficile, alors, dc pcrpétrer la transmission orale de ce capital familial I

De plus, 1a télévision, la facilité des dcplacements, les nombreux loisirs proposés ne favorisent pas,
pour nos jeuncs génerations, l'envie d'écouter et surtout ils n'en ont pas le temps, disent-ils !

Restent lcs petits enfants pour écouter une gland-mere, comme moi, attachée à ce passé. Je m'ingénic
à trouvcr lcs mots. les façons les plus expressives pour leur pârler, leur raconter, les choses déjà d'antan. ll
appamît certain que ni mon gand-pàe, ni ma gtand-mère, ni leurs ancêtres âvânt eux, n'avaient besoin de ces
subterfuges pour capter l'attention de ceux qui les écoutâient. Cette trânsmission faisait alors partie d'un
« deroir sacré » pot)t ceux qui la diffusaicnl ainsi que pour ceux qui la recevaient. Je me sens investie de ce
<< det oir sacré »» ! Plaise à Dieu s'il existe, ce dont je doute fort, de me prêter longue vie pour accomplir
complètement cette tâche I

Faute dc ne pouvoir transmette orâlemmt ce merveilleux capital souvenir, comme I'ont fait avant
moi mes aïeux, je le transcris sur le papier à l'aide d'un merveilleux engin : l'ordinateur. Mon grand-père

matemel, quej'appelais « Plpl
Bagué »», s'il vivait encore n'en croirait pas

ses yeux !

Etienne Bagué, mon grand père, est
né en 1880 à Boumeau ainsi que son père
Victor, mâis en 1850, dans une famille de
câbaretier aisée. Sa mète Marie Louise
Henriette Michot, elle, est nee en 1853, à

Mervenl ( n' I0 rue du Prieure - cr-conùe. \oira
sâuche Iâ flèche , ), dans la maison d'une

famille de négociant en bois I dontj'ai ret ouvé la rrâce à Mervent jùsqu'en l7O0 ] qui est propriétaire de nombreux
biens.

Etienne est u1r beau garçon aux tmits fins, de taille moyeûrq aux cheveux châtains et aùx yeux
noisettes ( ci-conre Ie iourde son mâriage ) et sérieux. ll travaille en forêt et excelle en son métier de fendeur de
latte I ou de menain ], travail qui exige de la patience, de Ia minutie et une grande dextérité. Il est bon danseur
et surtout renommé comme un excellent valseur ; il chante aussi ùès bien et sait êt.e gai par momsnl. Tout
pour plaire au premiû abord mais il a un temperament très speciâI, plus ou moins caractériel diraifon,
aujourd'hui I Il est wai qu'il a hérité d'une lourde tare ; son père, décédé
en 1907, et son gland-père, en 1875, étaient des éthyliques avérés.

Ne disait-on pas dans la famille, quc de genâations en générations,
« ils aÿaienl bu lour leur bien t» el, qù'11 

^ÿait 
fâllut vendre uno parcelle de

terre puis une autre, enfin presque tout ! Etienne est toujours vieux garçon
à presque trente ars révolus, aussi cherche-t-on plus ou moins à l'établir !

I-e mariage a été quelque peu arrangé par Angèle, sa sceur, qui
travaille à Fontenay et connaît [ tsès inrimemenl d'ailleurs ] un très beaujeune
homme de Mouilleron-en-Pareds, I;on Boisscau, lequel a une seur, Mrrthe ( n' 3 ci-dessus en mÂriee ), qui a
vingt deux ans.

Du coté des Bagué ( ci-contre à gauche, la màe d'Eti,enne, Maie lÂuise et Pierre, son oncle pâtemel, qui pore les
- sliglrlâtes de I'alcoolisme ), on a omis de dire à lajeune fiancée et surtout à ses

parcnts, qve « le fulur marié », mon giaîd-
pàe, est atteint d'une maladie considérée
alors cômme terrifiante : l'épilepsie. A cause
de cela, toute sa vie durant, Etienne ne pourra
boirc une seule goutte d'alcool sans risquer
une crise ; il dewa suiwe un régime

ll ;'\

alimeûtaire stricte, se ménager sur le plan physique et psychique. C'est peut-
êtrc à cause de cette maladie qu'il est parfois emporté et même violent.

En septembrc l9l l, Etienne épouse donc à Mouilleron-en-Pareds
I ci-coûe léglise ], paroisse oir elle est née, MaÀe Mdrthe ZélieBoisseav, de
neufans sa cadette, cuisinière à résidence, à Fontenay-le-Comte. Elle cst la
fille de Onésime Boisseau et de Marie Rousseau ( nô 4 ).
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Mârthe, comme on l'appelle plus communément, est légèrement plùs grande que son époux ( 1, 68 m ). p. 4
Elle a de beaux yeux bleus, comme ceux de son père, un visage assez osseux avec de
fortes pommcttcs et une bouche pas trèsjolie : elle est prognathe I les mâchoires

allongécs en avanr l. Mais dans l'eûsemble, c'est une assez jolie femme qui ressemble,
en fait, aux Boisseau. EIIe a surtout ùne magnifique et longue chevelure Aisée qui lui
tombejusqu'cn bas des reins et qu'elle porte relevée en chignon souple comme cela
est alors à la mode.

Bien que n'ayant été à l'école que jusqu'à l'âge de onze ans seulement, elle a
sufûsamment d'instruction et fait très peu de faute, calligrâphiant d'une magnifique

T
écriture. Elle n'apprend pas de métier. Très jcune, elle est d'abord gagée dans les lèrrrres pùis dans une
mâison bourgeoise où elle s'iûitie à l'art de la cuisine. Elle est hès vite excellente dans cette pratique.

Marguerite ( ci-contre à droiG ), sa sæur cadefte, est plus jolie avec des traits plus
réguliers. Néanmoins, elle est plus petite cl plus rondelette. un peu comme leur mère
Marie, qùi tient cela des Rousseau. D'aillcurs, leur oncle matemcl, Alexandre, à
cause de ses rondeurs, est sumommé « Borlo//rr, ».

Marguerite, coûûle Marthe, a reçu elle aussi une bonne éducation ; elle, non
plus, n'apprend pas de métier mais elle sait coudre et broder comme beaucoup de
jeunes filles à cette époque. Cependaût, elle n'est pas gagée comme son aînée mais
rcstc à la maison pour aider sa mèrc à tcnir la petite épicerie familialc. Son caractère est plus rêche et, surtout,
elle est moins gén&euse que sa s(Èur, Marthe, qui, elle, aurait « donni sa chemise », comme on dit I

Léon Désiré ( ci-contre à gauche et à droire en milibne ), leurjeùne frère, fut le
garçon énormément souhaité ; joli, seduisant, gentil, il ressernble plutôt à sa màe.
Comme elle, il n'est pas très grand. Il est adoré par ses parents mais également par
ses deux sæurs.

On ne lui fait pas apprendre le métier de mâçon c-omme tous les hornmes de
la famille, aussi bien du coté Rousseau que

dÙ coté Boisseau el, ce, depuis des
générations.

ll entre en apprentissage chcz ufl sabotier mâis iln'exercera
jamais ce métier préférant se gager à Ia ville, dans les maisons
bourgeoises, comme domestique. Ce genre d'ernploi, chauffeur, valet
. . . est très recherché car plus lucratif.

Il a un peu plus de vingt ans quand, comme des milliers
d'autresjeunes hommes, il est mobilisé pour ce qu'on appellera la
<< Grande Guerre »», apocalypse, qui durera de l9l4 à 1918.

Ce fut un déchirement pour ses parents qui, comme beaucoup
d' autres prcches, sursautaient
chaquejour à la !Tle du garde-

I ,: champêtre ou du facteur
appo(ant biefl souvent de
mauvaises nouvelles du front.

raff

Heureusement, Léon, qui s'instruit pefldant ses classes, est t!ès
vitc nomrné Sergent Major à la I I è Cie du I 37è Régiment d'lnfanterie et,

de ce fait, sera pendant quelques temps moiûs exposé- Il est néanmoins
blessé lors d'une des plus terribles offensives allernandes ; rapatrié,
soigné pendant quelques mois, il parl en coûvalesceoce à Salies-de-Béam

I BâsseÿP]*nées l, oir il renconhe Fanny Despaux, qu'il veut épouser.
Fanny est prctestante. Les parents de Éon refusent tout d'abord

de donner leur accord mais cèdent devant la détermination de leur fils
I c,-conlre un counier de t-eon adressé à sa cousine, Germaine Rousseau de St Mâurice-
le- Girard l. ll s'installe définitivement à Salies-de-Béam où il fail tout
bonnement fofiune.

Marthe, Marguerite et Léon, les trois enfants du couple Boisseau
- Rousseru, sont tous nés au bourg de Mouilleron ( n" 5 rue du Ilérault ).
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Læur père, Onésime, est né en 1864, dans un hameau p. 5
de cette commune, assez éloigné du bourg, appelé \a Goinière, qur
est d'ailleurs voisin du h&neau de la,td&ÿdgdre, autre lieu-dit, fief
initial des Rousseau.

M.rie Rousseau, leur mère, née en 1870 et, dont le pàe, le
grand père, etc. . . sont pourtant tous originaires de Mouillcron, est
native, quand à elle, de la paroiss€ de St Mauricele-Cirard I
commune limirrophe de Mouilleron ] et, le berceau de la famille de sa
grand mère patemelle, Marie Pacteau.

Onésime Boisseau ( c;conne, en l9l I, avec Marie Rouss€au, sa femmc), qu'on
sumommera, plus tard,le << père Nésime »», qui est tlès grand cornrne ses lieres, est un
fort bel homme. Il a un beau visage, avec des yeux bleus et une fossette âu menton. Il
adorc sa femûe et ses enfants. C'est un homme d'honneur, droit, honnête, fier et
surtôut, il est bon père. Il sait lire et écrire d'une assezjolie écriture. Il échangera
pendant la gùerre, de temps en tsmps, quelques lettres âvec son fils, telré dans les
trânchées du Aont de la Somme.

Onésime est maçon au bourg ; il est tês estimé dans la commune de
Mouilleron, et ailleurs, notamment à St Maurice-le-Girard, où il se rend frquemment.
ED plus de ce métier, il fait égalernert, au printemps,le << bouilleÿr de cru » et possède
pour cela, un magnifique alambic qu'il promène de hameau en hameau, à la période de
la fabdcation de l'eâu de vie ( alambic donl hérilera plus rârd, Gâsron. le fils de Marrhe, son
uniquc p€tit-fiIs, qui â la fone constiiution des Boisseau mais qui d€viendrâ hélÀs lm buveur notoire - cr-

contre à sauche après 1945 ).
Si de temps à aute, Onésime boit un bon petit coup, il n'en est pas pour autant un intempérant, loin

sans faut ! De plus, il est comme ses ftàes, de constitution robuste !

Son épouse, Mârie Inuise Zélie Rousseau, que I'on nomme tout simplement « Marie », est assez
jolie avec des yeux sombres mais elle est ûettement plus petite que son epoux, légàemenl enrobée aussi
commc beaucoup de femmes à cette époque.
C'est une pelsonne de caractère, assez vite
eûportée << soupe au lai, n, comme on disait,
mais elle a un « cærr 1br » el elle est très
généreuse notamment pour sa fille aînée Marthe,
qui, en plus d'avoir une petite sanlé, « rire /e
diable par la queue »».

M.rie, qui affectionne son époux, perdra
un demier bébé, né très prématuré et alors que
cette demière a plus de quarante cinq ans. C'est
une travailleuse qui ne se ménage guàe ; en
hiver comme en été. elle se rend au lavoir situé
au bout de la rue, pour laver son linge l ciaessus le lavoir, etr face la rue du Héraulr I et souvent celui des autres, afin
de gagner quelques sous de plus. Ce travail est une besogne des plus pénibles.

Bien qu' elle ne sache ni lire, ni écrire, Marie sait très bien compter. Elle tient uûe petitg Eicerie,
installee dans la maison de ses parents I cides-§ous. façade restaurée dars les alm€€s 1980-90 ] et dont elle a hérité en
aachetant taturellement les parts de son frere et de ses s@urs. Oo te roule pas sur l'or chez les Boisseau mais

on a du beau mobilier, du beau linge dans les armoires, où Marie
glisse régulierernent quelques pièces d'or mises en réserve. Surtout
chez les Boisseau, comme chez les Rousseau d'ailleurs, on a sa

fierté et on sait, quand il le faut, faire les choses bier !

Pâr comquent, c'est un beau mariage que font Onésime et
sa femme, à leur fille ainée, Mârthe I mâ srând lnère ].

Presque toute la famille Boisseau est préscntc, tous très bien
habillés ; les Rousseau aussi, mais vêtus plus sobrement. Du coté
du marié. dix membres seulement sont préseûts. Mais, ce ne sera

pourtant pas une union des plus heureuse !
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Mâr'the quitte, une famille tlès croyânte, p. 6
surtout très unie, et sa pctitc ville natale, pour s'installer loir
des siens à un€ vingtaine de kilomètres, dans le petit bourg
de Mervent. Le couple partage penddrt delü ans lâ mâison
( crcont e. rénovée ) de Marle aorrse Michot, la mère de

Etienne, qui décède d'ailleu$ peu de temps aplès I t9t3 ].
Sur l'unique façade de la maison, qui donne à l'est,

coulait une vieille treille de raisins chasselas. La demeurc
n'est pas bien grânde, tout juste deux pièces habitables dont,
l'une a une porte d'enhée qui donne directement sur la rue.
Cett€ pièce fait oflce de chambre puisqu'on y a installé
dans un coin un « /rt ri rollearx » or) peuvent coucher delü
personnes. Cette pièce fait égalernent office de cuisine ei

possède une cheminée placée en son centre. Face au li! ulte « àonnetière à.fiches » f vestige du paEimoine

éÿaporé des MichoGBagué er qui se trouve chez mâ mere ] et un fauteuil. Au centre de lâ pièce, il y â une table et des

chaises. Sur l'autre coté un buffet bas. Il y a aussi urr évier éclairé par \ne << bouliue » [ petite ouverture ovalc ci'
dessoüs. ma grând mère deva sa maison dâns les âonées 1960 ], une cuisinière à bois, un «Polagè » [ foumeâu de cuisine

encàstré daff un nur donl le foyer esl al,rnenté par dcs braises ], des étagères +t
partout mêrne au plafond qui d'aillcurs est noir comme la suie. Sont
rangés dessus des pots de confiture. Tout au fond de cette pièce, éclairée
uniquement par la porte d'entrée, se trouve un cellier oir sont stockés
quelques barriques, un gùde-manger, un « barricol tt à ÿinaigre,
quelques vieilleries et autres babioles, un peu de bois ; le reste étânt

entreposé dans la grange située de l'autre coté de la rue.
Une échelle donne accès à un immense grenier ou l'on peut

éventuellement coucher sur de vieilles couettes de plumes et où
s'amoncellent en wac à même Ie plancher, de vieux joumaux, des cartes
postales, de vieux vêternents, des guenilles, quelques malles, un berceau
de bois à bascule pour les nouveaux nés et autres vétilles.

L'autre pièce, un peu plus ensoleillée au moins le matin, sert

uniquement de chambre. Elle possède une plus petite cherninéc mais qui
enfume la pièce à chaque fois qu'on veut y allumer un feu. Sont installés
tête bêche, deux glands << lits à rouleatLt ,» pour deux personnes, bien
qu'on y couche parfois à trois! Dans cette pièce, il y a aussi une grande

armoire, un buffet bas, rme table ronde ainsi que quelques chaises. Quelques vieilles photos de famillelrônent
par ci par là. Sur la cheminée, deux beaùx vases encadrent un crucifix et la statue de la Vierge Marie. A
I'arrière de cette piece, se touve également une charnbrette au sol de terre battue et non éclairée. Deux vieux
lits y sont installés et toutes sortes de bricoles. Dans cette chambrette, on y faisait, dans l'intimité acc€ssoire,

la gande toilette hebdomadaire dans une cuvette en faience décorée comme le broc pareillement assorti, et
que l'on remplissait d'eau chaude. I1 y a avec la maison égalernent un jardin mais qui se trouve en bas de la
rue, à 50 mètrcs envircn et ol) sont aménagés les « caàirerJ » [ wC ].

C'est donc dans cette maison familiale que s'installent lesjeunes mariés, vivant dans urte certaine
promiscuité, comme on dirait aujourd'hui. avec la màe d'Etienne. Un an après les noces, leur nait un fils,

Gaston ( ci-dessous 1, qui ressemble à sa maman. Il a, cotuûe elle, ùn visage
osseux et de beaux yeux bleus qui lui vieûnent de son grand père matemel.

Mais le couple végète. Etienne, joumalier en forêt, ne gagne pas des

fortunes loin sans faut ! A10Is Mârthê fait des ménages, << elle vide les pots de
chambre »» cheztrlme Gourdon qui tient I'Hôtel des Voyageurs énormément
fréquenté à la belle saison. Ce n'est pas la misère certes mais ce n'est pas non
plus le Pérou !

Il faut dire que la vie, erl ce temps-là, est dure surtout pour les familles
qui ont de nombreux enfants. Aussi Etienne précoûise-t-il d'emblée de suivre à

la lettre cel adage « /e couple vaut mieux que la douzaine ,». En effet, pendant huit ans, ils n'auront pas d'aufe
enfant appliquant une méthode « norn?11e ». Leù raîtra tout de même volontairement, une petite fille :
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Suzanne. I-e couple n'aura plus d'autre enfant. Etienne, décide d'applique! p.7
une méthode plus radicale encore.

Dorénavant, chacun dormira dans sa chambre. C'est ainsi que Etienne derneure
dans la cuisine : son lit est installé face à l'âtre. Marthe reste dans la chambre où dort
également la petite Suzrnue ( ci-conrrc ). Cette enfant, qui est plutôt fluette, ressemble
beaucoup à son pàe. Elle a comme lui les traits fins, une physionomie un peu maladive,
hérite égalernent un peu de son difficile caractère et malheùrcusement de certains de ses

ennuis nerveux.
Marthe ct Etienne Bagùé vont unir un peu précipitamment en 1931. Gaston, leur fils ainé, avec

Jeanne, unejeunc fille des alentours. Leur premier petit-fils Gilbert, va naitrc quatre mois plus tard et
Suzanne, âgée alors de onze ans, en sera la mâlraine. Dorénavant, demeurée seule
avec ses parents, elle est élevée alors en fille unique. Cette fillette fiagile devient
ùne adolescente mignonne, seûsible, trcp peut-être et surtout bien trop attachée à sa
mère. Devenue feûme, elle garde un peu de cette Aagilité tant physiquement que
moralement. Avec son teint très clair, son visage délicat, elle est assez iolie. Elle le
sait alrssi ! Notâmment, elle est toujours très chiquement habillée. Est-ce le coté
chic, qui lui donnait des allures de nantie, qui attirâ mon père ou bien est-ce
waiment << Cupidon ») qui l'invita à la ûiequenter ! ll l'épouse donc et c'est ainsi que
je suis née, comme nous l'avons \,u plus haut.

Suzrntle { à drorre, avant son mâriage - volr la bio$aphie de sa vie dans lâ generlogi€

des descendânrs de 1900 à 2000 pâge l2 rer 1 l, dont lâ vie va être quelque peu

mouvementée, va beaucoup se reposer sur sâ mère Mârthe. Cette demière lui élève
fes deux aînés pendant quelques aûlées et, notamment moi, Marylirc, << votre
senllerr », sije puis m'exprimer ainsi !

Des liens très profonds vont se tisser, entre moi, Mâryline, et ma
gand-mère Marthe. J'ai de merveilleux souvenirs d'elle [ à gauche chez
moi en 1965-66, ci-dessous, l'été précédânl son décès, en foÉt unjour de piquc-nique

âvec mâ famille I quc je consignerai dans un aute volume.
Voici ce que ma grand-mère me mconta un jour dans les années

1969-70. Elle était venue chez moi passer un mois de vacances, comme
tous les ans, dans notrc apparl.efienl cité de la Pommeraie, àFootetay-
le-Comte. Nous occupions notre temps : moi je faisais un peu de travail
de coùture, tandis que « Mëmé » faisait dr crochet ou tricotait pour mes
deux filles pendant que nous bavardions. Je lui posais des questions sur
ses parents, sa vie quaod elle étaitjeuoe. Je me rcnds compte, seulement
maintenùrt, qu'elle ne parlait pas beaucoup de sa vie de femme.

Tout ce qu'elle me disait était déjà axé sur son lointain passé |
<<Ce queje ÿais te raconter,me dit-elle, se Wssait pendant la Réyolution. C'est ma mère Ma e

Rousseau qui me l'a conlé. Elle le lenait de so, pèle I Louiset n" 5 ] et lui le tenait de son pêre I Jeâtrnot n" 6 ]
! Je ne sais pas, si ces Roasseaa étdient des royalistes ou des républicaiks, ce
que je sais, c'esl que, l'un d'entre etLx, fut fusillé pendant la Révolution - . ! Je
croiJ, mc dit-efle encorc, qu'il se trouÿait dans uh cabaret, qu'il a ÿoulù se
sauver par la cheminée et qu'il a ëtë tuë d'un coup defusil »».

Connaissart les convictions religieuses de ma grand-mère, j'étais à peu
près sûre qu'il ne pouvait s'agir que d'un royaliste.

Hélas, en 1971 , ma gand-mere décede prématurément des suites d'un
accident cérébral, évitable aujourd'hui. Je fus très chagrinée pâr sa disparition.
D'aùtre part, c'est tout ce queje pus savoir sur ses âncêtres. C'esl bien après
cefte période que ma curiosité s'éveilla à ce sujet. Dès 1978, j'ai commencé à

arpeDter les villages, les mairies et à compulser les archives. J'ai eu de la chance
A cette epoque là, l'abbé Dubin, curé de Mouilleron, écrivait l'historique de

cette paroisse où il fut longtemps prêtre. C'était des chroniques. La taote
Marguerite, sceur de Mlrnl, heueusement les coNerva précieusement. Il y était
fail mention de nos « Rousseau »»-
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En 1979-80, l'abbé Dubin fait paraître p. 8
deux volumes ( ci-conrre Ic second tome ) qui relate
I'histoire dc Mouilleron. Et. entre autre avec
forces détails, sont donnés des documents sur les
frères Rousseâu. Je m'empresse âussilôt
d'acheter ses écrits qui mc scronl si précieux par

la suite.
Et c'est ainsi que le fame\x <<lild'Àriane »cnmmenceà se tisser.

En mars 1992, à l'âide d'une archaique machine à taper, je commence à
coucher sur le papier, I'historiqùe très imparfait de mes « Ancêtres
Rousseau ». Une waie passion m'envahit qui va me pousser vers une
quête continuelle d'archives, de pièces Éres et même à la rccherche
d'autres descendants, c-omme on dit en généalogie, des côllateraux. Au
passage, je tiens à remercier ceux de St Mauric€-le-Girard, mes lointains
parents, qui ont su me transmettre quelques récits venus de la nuit des

temps et qui concement notre ancêtre commun I Jeân Rousseâu ( n'7 ), né à Mouillercn, le 8 février 1760.
Ces récits, dont ils ne connaissaient même pas la complète signification, sont autaot de molceaux d'un

puzzle queje me suis attaché à remettrc cn place. En décembre 2002, c'est avec l'oidinateur queje rcmets
tout cet historique au prople et au goût du jour.

Cet acte I ci-conrre ] relate le décès d'un des frères Rousseau. J'ai longtemps cru qu'il s'agissait de

mon ancêtre direct, Jean l'aîné, dont ma grand-mère disait : « avoir été tué par les soldars ». En fait, il s'agit
de sor fiàe cadet, Je an, atssi << père de.fan i//e r» mais dont, à ce jour, je n'ai pas retrouvé I'acte de décès ni
ses descendants. ll ful tué en mars 1800.

Je comprcnds maintenant pourquoi ces faits oût frappé les esprits de leurs contemporains, de leurs
familles et de leurs descendants ! Ce ne fut pas qu'un des frères Rousse.u qui fut abattu mais deux et erl peu

de temps. Pierrc, fe troisiàne garçon, égalenent << père de famille » avait été tué par les soldats republicains,
au mois dejanvier précédent alors qu'il tentait de s'enfuir.

Bien plus tard encore ( 20r r ) , je n'ai toujou$ pas

retrouvé les actes de décès de ces deux lières Rousseâu. l,es
archives, les concemant, sont pourtant très abondantes. Grâce à

celles-ci, jc vais pouvoir vous raconter l'histoire de « m es

ancétres les Rouxequ »-

Parlez d'eux, c'est leur rendre hommage. Après une
considerable étude. des faits les concemânt. du contexte
historique du moment, je crois pouvoir dire sans crainte de me
tromper que c'étaient des hommes honnê1es et surtout des

homûes de conüction. Profondément croyânts, attachés à leur
roi et aux ordres établis depuis des siècles par la monarchie, ils
vont avoirdu md à accepter la noxvelle Répÿbliq e.Nonpas
ses nouvelles institutions mais surtout le fait qu'elle va
persécuter leur roi airsi que leurs « àor.s » prêtres.

Très tôt, réfractaires, ils entrent dans la dissidence et
§tiÿeîlles Armées Royalisles locales pendant de nombreuses
années. Refusant de se soumcttre, ils continucnt la guérilla
pendant encore quelques temps, répandant, tout de même, la
teûeur dans le pays par leurs incessantes actions de violence.

Aujourd'hui Ijanvier 2003 ], presque au terme de mes
recherches, je m'atèle à cette longue besogne de restitution et à

la narration de cette épopée qui finira amèrement cornme on va
le voir plus loin.

Plut au ciel que je réussisse dats mâ tâche et si Dieu
existe, qu'il me prête longue vic pour I'accomplir !

* Je débure aÿec Rousseru Hilrirc n' l0 né à Mouilleron vers 1637 er

que je comple dans mes lravaux conme Iâ Ière générarion.

.4t;6-,t ' 
' 
{'e,.tt;-./'L' -'-

f,
,l

I

I
a L;r

MOUILLERON.EN.PAPEOS

, (-..

'/;*t

l

I



p.9

AVANT - PROPOS

De la nuit des tempsjusqu'au XVIIIè siècle

Cet avant-propos invite à se forger une
vision et une opinior générale de mes ascendants,
au terme d'un périple, à la fois dans le temps et
dans l'espace, au cours duquel oû croisera au

XVIème siècle - Etientre Rousseau I l'ancêrre le
plus lointâin rctrouvé à ce jour €t qui représente la I ère

génération mâis auquclj'ai dormé, pour mon hislorique,le n' l0 ] et, au XXème, ses descendânts I doni moi-même.la
loème géDérâ(ion mais qui pone le n" I ]. Ces hommes et ces femmes qui n'oût pour point commun, et souvent
pour seul point cornmun, quc celui d'avoir été mes aïeux. Ces hommes et ces femmes I que Je présenre dans les

pages 9etl0],sonttoùsunliagmentdemon<<Fild'Aria ett. A, ce titre d'Ancêtres, ils sont à la fois les
bâtisseurs de ma personnalité, les auteurs de mesjours, les responsables de mon identité - et aujourd'hui - le
« moteur » qùi fie donne cet enthousiasme pour écrire leur histoire.

Mais il faut savoir que le monde de mes ancêtres du XVIème [ je parle au nom des miens mais il en esl de

mème pour ceux de tour unchacun ], est un monde manichéen, rude, fruste, cru, sombre, violent, mais il sent tout
de même lâ vie, c'est une chose sûre I Nous serions incapables de viwe dans ce monde taot il est différent du
nôtre I

Mes âncêkes, ces hommes, ces femmes, si méfiants à l'égard des étrangers auxquels ils s'efforcent de
dissimuler leurs économies comme leurs pensées, ne pourraient en aucun cas viwe dans notre cosmos- Ils
auraient bien du mal à nous reconnaîtrc comme leurs descendants coûllne nous ne saurions pas plus les
recoùrâître, vivant, sul ce qui était leur planète I Mes ancêtres ne sont pas des indiüdus uniques et
uniformes. D'ailleurs, chaque individu a ses propres ancêtles, diffeîeûts les uns des autres et selon les
régions. On sait notamrnent déjà que dans notre France de l'an mil, il y eut une grande disparité de race mais
cette disparité est en revanche beaucoup et nettement moindre en province I doDt mes ancêlres. etjusqù'à moi-
même. sont onginaires I surtout dans les lignées campagnardes et comme c'est le cas de ma lignée.

Mes ancêtres Rousseau, de Mouilleron, sont nés dans la province du Poitou. Ils vivent à Ia limite du
bocage vendéen et dans un rayon d'une vingtaine de kilomètres au plus ce qui me donne une ascendalce très
concentré sur le plan géogaphique. Ils habitent, en général, à une ou deux lieugs les uns des autres. Une lieue
rcprésente une distance moyenne [ 5 - 6 km. ] entle chaque hameau. Cette petite distanÇe pemet I enre aurre par

exemple à un paym ] de transporter en unc joumée son blé, à dos d'âne, jusqu'au moulin pour aller )'y faire
moudre. C'est pourquoi d'ailleurs, il
fallait de nombreux moulins.

Selon les terroirs I c'était légèrement

variable ], vingt lieues représentent entre 80
el 100 kilomètres, ce qui est tout de même
alofi << le bout du monde » pour les plus
modestes qui ne se déplacent qu-à pieds.
Néanmoins malglé ces différences de
régions et ces distances qui ralentissent les
migÉtions, il ne faut pas en conclure pour
autaût à l'absence de mélange ou à la
pureté des sangs. L'univers de mes
ancêtres étaient d'autant plus étroit que
bien souvent dans chaque seigneurie on ne
parlait pas exactement le même patois
cncore plus à lorlion. dans chaque comté
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et, ceci d'autant plus p.l0
qu'à cette époque, les individus ont
hès peu de contact I voir pas du roul ]
âvec l'extérieur.

lls viveût dans ces étroites
limites administratives, économiques,
surtout occlrpés I souvenr ] à des luttes
d'intérêts locales. Aussi, comment ces

hommes peuvent-ils connaître et suivre
lc déroulement des affaires du
royaume, des guercs souveraines
puisqu'ils comaissent à peine leur roi,
ce « seigneur des seigneurs >r.

Voici la cartognphie de lâ
paroisse de Mouilleron I etrectuée par

Cassini père et fils vers 1745l, où sont nés

un grand nombre de mes ancêtres.
Mais il y a aussi des Rousseeu à

Chcffois I chevefayc. cheve Foye l3ème,
Cheffoye I 8ème, du latin « cavâ et fâgea »,

évoque une hêtraie dans un creu{, ce qui
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correspond bien à sa sihlâlion géosrâphique l, à St-Maurice-le-Girard, à St Germainl'Aiguiller, au Tallud-Ste-
Cemme . . . I et ailleurs en Frânce évidenunent ]. Natuellement, bieû des mariages ont été conclus avec des jeunes
gens des paroisses avoisiûantes.

Mouilleron-en-Pareds se situe à Ia limite sud du bocage veûdéen et, en bas des hauteurs dites
<< Collines Vendéennes », de Pouzauges, de Saint-Mesmin, de Réaumur, de Saint-Pierre-du-Chemin . . . Ce
site, établi à 100 mètres d'âltitude, a un point a)lminant la Montagne des Roches de Mouilleron qui, elle,
atteiDt tout de même 182 mètres ; ce qui en fait la prernière hauteur du bocage. De ces élévations, on domine
la plaine e[vironnante et les communes avoisinantes : St GermainJ'Aiguiller et Cheffois à l'est ; St Maurice-
le-Girard, Thouarsais-Bouildroux, St Sulpice-en-Pareds au sud ; Bazoges-en-Pâreds à I'ouest et le Tallud-Ste-
Gernme au nord. De ces altitudes on découwe un horizon lointâin. On peut voir par ternps clair, les collines
de Cheffois, de la Châtaigneraie et, tout à l'est, c€ll€s de Faymoreâu ; enfin plus pres, les moulins de
Baguenard et, au loin, le point culminant de St Michel-Mont-Mercvre àiûsi qùela Montagne des Alouettes.
C'gst, à n'en pas douter, un point stmtégique important.

D'où vient le nom de Mouillerou-en-Pareds ?

J' Mouilleron vient de l'adjectif
latin n o//ts qui veut dire ao z auquel a

été ajouté le sulfixe aria qui désignait
uneparrie, en l'occurrence, de teûe
molle, donc humide. Un autre suffixe
fut ajouté oren, très utilisé pour les
noms de domaines gallo-romains, et qui
atteste la présence d'une occupation à

cette période, sw un domaine, une
étendue humide voft une tene
détrempée. Pfusievs localités proches
portent également le même déterminatif
: en Pareds. Ce terme représente une
ancieme forme de;l/peflrt 1, bâtie sur
le radical a/p qui signifie hauteul ou
pâturage sur les hauteurs et du latin
alparedum : petites Alpes ; mais pour
certains étlrnologistes, il s'agit deparoi
I muraille ] cotfirmé par la présence de
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la chaîne de rochers p.ll
qui surploûbe à l'est I voir Origine
des Nom de Villâses de Vendée par JM
Cassagne et M Korsk Ediliorls

Bordessoules l.
é Les Rochers de Mouileron

La majeure partie du
territoire de Mouilleron est un
plateau qui comprcnd les sites
sùiÿatrrts I la Pouziflière gùi
culmine à 104 mètres,la Yendrie
( 106 ), le Fief de l/oûÿant ( tos ),

Bel Air (90 ),\e Grand Châtellîer 19]l ), Mohséjour ( to2 ),la Rechignère ( too ),la Haute Fosse ( 1o4 ),la
Croh-Renard (to7)...

Mais la chaîne de montagîes dite | << montagne des Roches de
Mouilleron », ql'ri est cor rîe une erubérance de rochers de qÿartzite et
qui s'étend sur trois bons kilomètres, présente elle aussi des points
culminants I la Petite Roche ( l3O m.),la Boisnière ( t56 7, Grand Rocher
( I82 ). enfin lout au boùlla Dent Gaudin I t?5 ) qui se termine par une
faille impressionnante qui fait face aux Rochers de Cheffois.

t Rivière Loing t
Dans la dépression, qui se creusejusqu'à la « Col1ire

Caillerole », se !Ùovÿe tout le « r,asle àa.§.§in drainé Wr le Iniûg tt.
Cette rivière, appelée plus cornrnunéanent la Riÿière des Loups, afiose
une partie de la commune I voir câne plus haut ]. Cet amuent du Grand
Lay I sur sa rive gauche ], le rejoint après ur couls d'eaù d'Est en Ouest,
de quelques 25 Km, entre les Rambaudiàes, I paroisse ] de Bazoges et
la Salissonnière, I paroiss€ de ] de St-Philbert-du-PonGchaûault, face
aux Roches I paroissê ] de St-Mars-des-Près, dans le creux ou se loge le
moulin de Soulissant. Le Ioirrg prend sa source à la Brossardiàe

I pmisse de ld Tùdière ]. ll passe au Moulin-Meilleraie. À la
Maquigniàe, il se grossit d'un premier amuent venant sur sa droite des
confins de Menonblet I paroisse ], de St-Pierre-du-Chemin I paroisse ], de
Cheffois I paroisse ] ; puis d'un second, venant, quart à lui, du bourg
mêrne de Cheffois ; puis d'un troisième, venant de la Rousseliàe I paroisse de Chetrois ], du lieu-dit Maillezais,
des Etrebiàes, des Etaudiàes . . . Ayant servi, un moment, de frontiàe entre les paroisses de Cheffois et St-
Mauricele-Girard, à la Baclière, il pûrLète sul le teritoire de Mouilleron dont il coupe la partie méridionale,
d'est en ouest, à 3 Km du bourg, par /es Fasses et ,Recfus I mouti, de ], jusqu'à Mairgo, I rnoulin ].

De là il sert de limite entre Mouilleron et St MauriceJe-Girard, jusqu'à Cacard I moulin ] et la
Graslidre ; puis, entre Mouilleron et Bazogesjusqu'à Badaa I mouhn ] et au

Pont des Claies, C'est un peu plus loin, entre Belouze etle Pont de

l'Aumandière, st:l. larcute de Mouilleron à la Caillàe, qu'il reçoit sur sa

droite, lui venant du Nord-Est et, du bourg même de Mouilleron, un

amuent dit : le Grand Bay.
€ t-e Ruisseau: Gratrd B8y

Ce demier dêbute en St-Germainl'Aiguiller I paroisse ], au Fiefdes
Sorinières, draine les ler.es dela Berthomerie, passe Par une vaste prairie

<< Chante-Grelet »» | aujourd'hui Sl-sauveur ], où naguère cet affluett était

franchi à gué sur la route de Mouilleron à la Châtaigreraie I paroisse ], puis

l1 abotniI à l'Éfing Ctarrand. À panir de là, I e « ruisseau du îonneau »t f tel

érair son nôm, devenu Grd"d rdl I dévale à trâvers I'agglomération : I'ancien
<< Pré des l-êtes tt, << la Maladrerie »>, pttls i\ s'eûgage dans la carnpagne. Il
reçoit, à sa droite, deux cours d'eau, le « r&isseau de I'Huctière ,, p\tis celùi

de la Pouzinière | tuiss€aù de l'érâns de la Pouzinière I , puis il passe par la

Douci è r e, la Mo ra n <l iô re, le C hâ t e I I ie r et la Grange - N ico la s.

I

: ,... ù

:l

r 'I



v ê Cane du Poitou p.12
Le site de Mouilleron fut ocorpé dès la

préhistoilc. Ccla est attesté par la préseTlce de
pierres polics et de pierres taillées que l'on â

retrouvées. De plus, son sol est truffé de
nombreux cailloux de quârtz à l'effet transparent
fumé qu'on appclle ici : << diamant de
Chambretaud ».

Il appamît probable, que sur le sornmet de

cette petite chaine de montagnes, des populations
celtes ont élevé un opprdun I camp retranché I
avant de descendre, sous les gallo-romaim,;

*

'-'r-. 'ÿ -, s'inslaller sur l'actuelle bourg où s'édifiera. à son
I -=/--*' tour. une cité fôdale.
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terrain sur les culfures.
Cane de Mouillrron t

Parmi ces
grcupernents épars de
population, nommés par les
tomains ÿic,s [ = village ], et

qui deüennent nos
hâmeaux, se trouve une très
grande installation romainc
av lie|.r-dil le Grand
Châlellier I castrum, chàtea\]

dir aussi le Châr€llier-Pounarllt -
le château de la Pone l. À côté
se trouve un « caap
Romain o,t castellum »» qui
se situait à une centaine de
mètres au nord du lieu-dit
I acruet ] appelé Ie
ChâtellieL en rne position
militaire incomparablement
meilleure que le dit lieu-dit.
lui même.
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Ainsi, avec les premiers défrichcments celtes, des petits domaines sott créés, émaillant çà et là de

vastes paysages de teres encore incultes, faitcs de liiches, de landes et de forêts. Ces propriétés soût tês vite
des centres d'exploitation regroupant généralement des champs, plus târd des vignes ; nombres d'entre elles
subsisteront durant des siècles, en régnant sur lâ nature, parfois hostile, qui pourtant les eûtoùre. L'installatiot
sur un lieu évoque bien souvent la nature même du terrain : la Roche,la Fosse,la .Sa!ÿagère I lieu sâuvage ], le
Coteau,les Combes I valleé érroire er sombre ], elc. . .

On trouve à l'origine de ces centres de peupleme[t des coûstructions des plus diverses, allant I au fil
d€s siècles I de la simple cabane, loge ou âorle, qui est la dénominatioû attribuée aux maisons I qui deüendro

nos àoldsri"s actuelês ]. Groupées ou pas, celles-ci prennent, bien souvent, le qualificatifdonné soit par la
qualité du sol dudit lieu d'installation et constituent des écarts, des lieux-dits, des hameaux. . . Bien souveût

d'âilleùrs, elles endossent tout simplement le nom du premier tetancier et dc sa famille i ainsi Baôin devient
la Bdbinière, Ro sseau dornera la Roussellière . . .

Avec f'arrivée des Romains en Gaule, s'implante la illae ga\1o-romaine, grosse exploitation agricole,
qui deüent le bourg de Mouilleron. Les hameâux sont alors aut,mt d'annexes ou de petits satellites où üveût
en autarcie complète des familles entiàes. Ces familles I aruchées au chef du groupe puis plus rârd à leurs seigneus ]
mènent un combat permanent contre la végétation. Au fil des siècles, ce fut une alternance entre des pédodes

fastes, engendrant de gands mouvsrrents de défrichage afin d'assurer la subsistance d'une populatio[ en

pleine croissance, et des périodes moins favorables durant lesquelles les friches et la forêt rcgagnent du

i\
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iÊ Câne du casiellum du Châtellier p.t3

Ce camp étaitjuché sur un promonloire
triangulaire I aujourd'hui deveruùn mâmelon ], limité sur
deux de ses faces par deux vallées profondes qui ie
flanquent et qui vont se rejoignant vers le couchant : il
se forma alors I avec tes eâux de lâ rivière ] un vaste étâng
en fer à cheval dont les eaux étaient retenues. entrc
l'Ogrie et la Morandière, par uDe imponante chaussée .

. . ; sul la troisièm€ face, au levant, se trouvait le
chemin dela Doucière. De ce demier coté, l'accès était
condânné [ prorégé ] par une haute levée de terre et de
pierre bâtie en son extrémité septentrionale I parcelle 463,

46,4 ]. Un souterrain et un puits se trouvaient au milieu
I .RAt,b c4ôitith

de son enceinte.

d\
Tous les gros villages sont alors déjà reliés entre eux par des chemins. Un chemin appelé r,icrzal

I dén\é dc ÿrcrs ] accede et relie chaque petit hameau. Ces chemins sont plutôt longs car rarement tirés en ligne
drcite autant pour coûtoumer les reliefs que pourjoindre les gués et les poûts qui restent mres et afin aussi
d'éviter les propriétés privées souvent immenses, d'ur seul tenant, que I'on taverse contre péage.

De l'époque gallo-romaine subsiste, dans le bourg, une voie de communication portant le nom de :

« Rue du Pa|c » | oul on payâii un péage ]. Est-ce la même voie romaine, qui allait de Poitiers à Nantes par
Sigoumais I parolsse ], qui traverse le bourg de Mouilleron ? Des vestiges de voies romaines ont longtemps

d'ailleurs dediées. En 335, un Concile Provincial, réuni par Saint-Hilaire, lui-même, traitait du Christianisme
face aux traditions et superstitions pai'ennes dans nos campagnes et coûtre lesquelles les prerniers moines
déÈicheurs devaieût lutter.

Commerlcée dès le [Vème siècle, I'ceuwe des religieux prit une extension surtout à partir du
VIIIame. De St-Michel-enJ'Herm et de Luçon, véritables colonies de moines, fut atteintela <<région des

hauteurs t , cet << Alperiensis Pagrs >» f pays des Alpes l, nos « a/pes » locales, qui vont des Herbiers à la
Caillère et de Vetdretules à Menomblet. L€s religieux trouvàent naturellement sur lews chemins des
« cilés », déjà existantes dans lesquelles ou près desquelles, ils établirent
leurs domiciles. Ils fonderent en cette paroisse, des «JÊrmes » ou
<< granges »t I Grange-Colon, Grange-du-chemin, Grange-Nico las, Grange
de Reclus ); cefiains de ces domaines étaient organisés et exploités en

équipe sous la condÙite d'ùn responsable appelé « Prrerr » ; ces fermes
étaient appelées alors << Prieurés »t dont I Pieuré de Mouillero, et, plus à

l'est, dépendant de celui-ci,la Grange-Prieûr, qui devinrent très vite des

centres d'atftaction et de rayonnement au point que les bourgades
préexistantes en reçurent r.m regain de vitalité. Hélas, ces installations furcnt
envahies par une vague de pimtes Normands qui semèrent le pillage, lâ

rurnc el la mon pendant de nombreuses afflées.
L'église de Moutlleron t

Après les Grardes lzÿasiorJ, notammml, ces déftichements sont

mcnés à ûouveau par les religieux qui créent nos actuelles parcisses. lls

o

subsistés du coté de Paligny I paloisse de Sr-cem'Âint'Aisuiller ], de Ia
Gâchère, plus ceux d']Jn pont à Boürdih.Du bourg part également
plusieurs tracés : << de Mouilleron à la Chôtaigneraie t , << de Mouilleron à
la Verulrie » ou << de Mouilleron à Puy-Belliard ».

Avec la venue du Christianisme, le paysage cultulel et social
évolue bientôt. Partie de Jérusalem, au lendemain de la Pentecôte. Ia
predication de l'Évangle gagna bien vite Rome. puis de Ià, Ies
pdncipales cités des Gaùles dont Poitiers et, de ce dtmier << centre >>, elle
parvint jusqu'en nos campagnes.

St-Hilrùe, pâtron de la paroisse de Mouill€rotr t
Ce fut, Saint-Hihire, l'Evque de la Chrétienté poiteüne, qui

« nrÀsionaa »jusqu'en la cité de mes ancêtres. Nombre d'églises lui sont

t



installent aussi dcs « marres », d'ou au bourgi Mansura p.14

de Mollerio fuovltlcton. xlème ]. Plus tard encore, un prieuré : Priordlu.§

Curatus de Moilheron iû Pdrado I pneu,é et Cure de Mouilleron ]. Cette
paroisse se voit égalcment dotée, toujours un peu plus tard encorc, d'une
"Crr? ', qui assure également un autre revenu non né8li8eable à ces

religieux.
€ Tour Mélusine en la cité de vouvart

La paix revint et un rcnouveau se produisit I xème siècle ]. Par la
suite la paroisse de Mouilleron se trouva être dans la sphàe d'influence
de la nouvelle abbayc de Maillezâis et, à cause de cela aussi, fut inclue
féodalement dans le domaine de Vouvant lequel fut créé de toutes pièces,

dans ces mêmes temps, par le comte du Poilou, fondateur de Maillezais.
D'ailleurs, Thibâult Luneau, seigneur de Bazoges, <<donfie à perpétuité rt

I 1056 ] à l'abbaye de Maillezais, divers biens dont << le vivier à poissons

qui est près de la ville de Mouilleron »» fle,/À.iel, lieu-dit er hâmeau, est snué entre la Grange-Colon el la Grarge-dü-

Chenin ]. Avec l'ère du Moyer âge, l'antique vi//ae gallo-romaine de Mouillcron se restaure, se structure ; elle
se dote de [ouvelles murailles en pierre qui remplacent les palissades de bois, d'un four banal, de ruelles bien

facées avec au centre une forteresse, qui peut servir de rcfuge en cas d'attaque. Accolée à l'église, cette

fortification est mentionnée dans une charte de 1056. telle se trouvair sur lâplac€ de I'église, ilne resie plus rien I : la
cité porte encorc son nom gallo-romain Villa Muillerum fmais a]l,ssi Yilla Muilleronis ]. Avec l'é8lise et sa

tour, existe de très bonne heure, tout un ensemble féodal I par e*erll.ple ût coté de Io Mone en un lieu-dit, truffé encore

de curieux sourenains l. Proche de l'église, sur un terre-plein désigné sous le nom de « Forr », on découwe
nettement l'âssise rocheuse sur lequel ce demier fut construil. C'est dans cet ensemble fortifié que les «

Seigne urs de Youÿant », et aulres lieux, « aÿaier, /eur pied à lerre »». C'est là aussi, qu'ils se retrouvaient tout
à fait comme chez eux pour exercer en toute
indépendance lew autorité de suzerain sur leurs
vassaux du voisinage. C'est là aussi que, le 26 août
1206, Jean sans Tene, fils du roi d'Angleterre Henri
II Plantagenêt, passe et s'arête cherchant à Écuperer
par la guerre les domaines que son suzerain, Ie roi de

Fraflce, Philippe Auguste lui avait confisqués. Ses

koupes, qùi sont sans foi ni loi, traversent la région
qu'elles pillent allégrement.

L'abbaye de Mâillezais ,
La cilé de Mouleron ou Molleron lou Dtcus

Molleronis eî lo87 ) est mentionnée dam ùne charte
d'accord intervenu entre Geofftoy ll de Lusignan
ÿ;lmorlrîé Geoflroy-la-Grand'Dent, seigneur de Mervent, Vouvalt, Mouilleron, . . et, Ra]nald, abbé mitré
de Maillezais I le l5juitter t232 ]. Mouilleron, devient une seigneurie dont dependront de multiples sous-fiefs
puis une baronnie I cité€ en 1500 dans l'invenrâire et, l'énumération des possession-§, d€ Louis d'Or]éans, duc de lrngueülle
avant que ceux-ci passenr dans le giron royal en I 694 ] . Ettre le xlèrne et le xlllème, le pa)s ( er ra FEnce m sôéEr ) connaît
une formidable croissance autant sur le plan économiquc que sur le plan démogaphique. La superficie de la
paroisse, qui n'a guère changée depuis la nuit des temps I presque 2oo0 ha ], a élé sous-divisée en fiefs vassaux
plus ou moins importants qui ne sont bien souvent quc des villagcs, des hameaux 1 ceux où évoluerc mes ancêtres

sont signâlés en grrs I, des lopins de terre, des bois, des étangs, dependants de tel ou tel petit seigneur. Chacun,
des ces fiefs, si petit qu'il soit fait l'objet d'une redevance. Tous
ces fiefs sont régulièrement bien répertoriés sur des ((pdprers
lerrters », avec letrs limites, leurs compositions, leurs divers
prop étaires, leurs tenalciers et surtout leurs contributions.
Malgé tous ces strictes mânorandums, sur le terrain, c'est
souvent un entrelacs de parcelles, de limites parfois diflicile à
démêler et I souvenr ] sujets à discutions voirc à procès. Ces
recensements sont pourtânt strictement bien tenus d'autant plus
que beaucoup de seigneuries changent fréquemment de mains,
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soit par mchat, soit par extinction du Dom. p.l5
Sc trouve, au Nord de la paroisse, el proche Ic

botrg,le Fiefde la Rocie I desigae un ou des,ieux ro€heux ],
qu'on appelle aussi fes Basses Clergères.ll s'étale tout au
longde la Montagne des /îocre,".r. ll comprend, proprement
dit a << deu\ métairies, uke tuilerie et une futaic I bois ] eri
dépendant »». hritialenent, il englobait notamment la
seigneurie de Ia « Morre », près de laquelle coule une
abondante foûtaine aux eaux limpides et d'autres lieux
comme : les Roclre$, la Grcnd'Rochc,la Petile Roche,la
Tuilerie de la Roche ffie[),la Roche Bobin près de la
collihe des rochers. . .

é Quâdier du Bourg-Lmesu
Le fref de la Roche de Mouilleroû, consistait en un

<< petit châleau » avec une antique chapelle I que desservâit en

1535 Messire François Bodin. prêtse ]. La noclre n'a pourtant
q!'!n <<droit de bassejlsrice » bien qu'étant pourtant l'un
des plus anciens fiefs ayec sot], << Houstel et Hébergetuent »,

iUttrlEÈbEr,uÊc4/cau

( sic ) qui se situe I alors ] au dit lieu-dit la Petite Roche.Dans ce logrs de /a Âocie plusieurs tenânciers qui
font toumer l'exploitation s'y succèdent comme Henri Orion, tisserand mais aussi « /a boureur au ligis de la
Rocûe » où Maric Sarrazin, sa femme, décède [ 20 ôctobre 1759 ] alors qu'elle n'est âgée que de vingt huit ans.
Le dornaiîe de la Roche, qui relevait directement de Vouvant, s'étend jusque dans le bourg et sur uûe portion
d! Boÿrg-Luneau f ai;-delà de l^ Rue-Plantechour er prcclrc dù lrsis du Daupri, ] ainsi qu'également sur une autre
partie, vers la fontainc I prcche le Chaùp de loirc etla Girardière I et, Wur lesquelles fractions, était due [ 1449-1459

I une redevance « de 19 sols 6 deniers de cens sur des maisons en la ville de Mouilleron, et sur la cohue

I fode préseiæ ) de cette ÿille, sfocialeûrent au marché de samedy »» ( sic )-
Ce fief suzerain de la Roche a peu d'arrieres fiefs mais leuls redevances sont bien spécifiques :

Appelvoisin: ç'estrn«./iefdeÿi gt sept joumaux de igne, tout en un clos qui longeait à s,inestre I gatchel
lefs le midy, le chemin de Mouilleron à Bazoges et à dette f ùoire f, vers I'Orient, le chemin de Mouilleron
au Pré Rog » [ on Champ Ranon ] ; cet arrière-fief, tenu par le seigneur du Châtellier, est « d foy et hommage ,
plect et cheval de service, seloû la coulufie du pays de Poitou n, aÿec encore des rcdevances diverses comme
: << trois minées de blé, des complants de vignes I quantité de raisiDs fiais non écrases ], ÿne piry [ mes,r-e de

conrenance I de vin, une terragerie I :ane f ÿalant de renle, vingt boisseaux de blé ,>. Le lief-Coureil contient,
loi. <<ûngt joùrnaux de ÿigne et douze boisselëes de terre »r larldis q\e le Fief-Couste, détpend, lui, du
seigneur de la Cessonnière I Adigny ].

lcs C/erglres comprerment : les Grandes Clergères,les Petites Clergères, sur lesquelles demières, est
perçu une redevance sur seulement « /es ,/ois qÿarteroks », [3/4] de sa terre ; puis, la Bdsse Clergère, qùi est
composée de « tre te huit joumatLt » de yigîes situés tout près du fief d'Àppelÿoisin «sur ses conrt s, tant
d'Orient que d'Occidenl »; puis encore,la Melle or les Melles lla Uelle= nesüer, ancien no du néflier donr ce lieu

éùâir aurrefois planré ], qui est aussi un fief à vi gnes de << treite cinq jorlnd&r », placé sur le chemin de
Mouilleron à l'I1üctièl", lequel fiefse trouve << à sénesh,e du coté du midy ». Ces trois demien Iiefs sont à

<< bassejustice, sujelle à plets et cheÿaur de
senice I tîAis 7 exempte de rachat »». Le freî
sùzerain de la Roche englobe également les
<<quarterons de terre du Pas Roillarl sur le
chemin de Motltlleron à la Gasthère »

I cactiêre ].
C Culture de la vigÈe au Moyetr-ôge

Le Fiefdes Tiercelies, qui se trcuve
près du bourg. comprmd entre autre « sr.r
journau de pri, dépcndanl dc la Métairie
de Beaulieu ,» et donl une partie de ses terres
longe <<à main gauche, le chemin de la
Chapelle de Mouillcron à Saint-Gcrmatn

.r -]l.*-.



I l'Aisuiller ] », alors qu'une autre p.l6
paûle loùche « à tfiain droite, le chemin de la
dite Chopelle à la Poikte à Godin llaDent
Gâudin, fiefqui doir. lui. hommase au seignêur de lâ

CllâtÀi+îe':iic I et le chemin pour aller ara Trois

€ tn D€nt GrudiD
Aucune habitation seigneuriale n'existe

sw ce domaine des fiercerles qui renferme un
«ca eron de terre, en quoi consiste ce lef
désherbergé » | rcnhÀbné l. Son impôt est du
<< sixte parlte de lÿits » de so1l dit revenu. Les
<<te eurs sont dans I'obligation de les

drr « de la Mothe » l. La
<< Métayrie de la Roche-
Baôln », qui en fait partie, est

au nombre des hommages,
dils : << Hommages plains »» eI
avec elle d'autres du
voisinage.

Câne de Mouil€ron t
Ce fiefde lâ Ro.À.,-

B4àiz, est tenu [ 1603 ] par
Jean Bodin. marchând à

Mouilleron et comprcnd :

« Son hostel, au dil lieu de la
R o c h e - B a b i n t», contenant
« lrois traÿées de ûaisons.
aÿec loutes ses dépendances
el apwrtenances t ,
renfermant au total huit
boisselées de terre, une
« grarge » [ exploirârion agncole

) côntenarlt « quate trarécs

3

r
transporter, eux mémes. chaque année, à la Maison dr Seigneur, à Beaulieu I qnicommeles ?"rer.erier, dépend du

Fiel.le ta Roche I, paroisse dc Mouilleron »».Plusieurs seigncurs de Beaulie't, portent d'ailleurs le titre de

« Seigneur de la Tiercerie » bien que ce fiefûe comporte pas d'habitation : MeJJire Pierre Voisin I 16]4 ], est

ûaî]Je deld Métairte de Beaulieu prtisMaître Mathuriû Râmpitlon [ 169 t notaire ], puis la farnille Draud.

Dépendant encore du JieJ de la Roche,le Moulin-Maiûgot, << aÿec ses betz fbieîsl el rebelz, escluzes

I écl\!*s I el aulres reterutes d'eau tt et, po\rî lequel, Iruis Lelièwe /ejeuze, meunier, derneuràût a\ moulin
Marngot I sur I'autre rive du lring. pdoisse de sÀmr-Maurice-le-Girard ], paie des redevances I l0 mai 1639 ] sur c€

moulin mais aussi sur d'âutres bieûs dont une << tuaison et un pré au village de la Sauvagère »»,

Le fief dc la Roche étail tenu. lui. I I 107 I pâl' Jean de la Roche qui vendait à EDsry-lb!ê.Bqçbg, son

parent, une terre dite « pré du ùoulin tt oi! toumait déjà un moulit à vent. Pendant longternps, les mernbres de

cette même famille, se succèdent sù cette « tenure »». iigalerrrent, ils doivent eux aussi l'hofimage et la
redevance à leurs seigneurs suzerains « â fot et hommage lige, plet, cheÿal de sertice et unq ( sic) poissoi
appelé Loubine »». Ce sont : Guillaùme de la Roche, chevalier [ 1402 ], son fils l\rylEi I qui en reûd aveu en 1449-

1469 l, Jacques, un cadet, écuyer I rend aveu l50s-1518 ] ; ce demier, << Noble Homme Jacques de la Roche tt, est

également seigneur de Saint-Germain I I'Aiguilter ] et de Bois-Baudran. La seigneurie de la Roche to'Irbe
dans les dépendances ù) Châtellier-Pourloult, lors du mariage de Jeanne de la Roche I xvllème ] . L€
seigneur dudit lieu du Châtcllier, à catse de sa femme Jearme, doit maintenanl « F/omrn age lige au château et

forteresse de la seigneurie de Bazoges tt f à son seigneur ] et, pour égalemenl, de << l'herbergemenl de la Roche-

Babin ,» L t541-t6o3l : il en va airlsi de même pour leurs héritiers : Iay§_PÉrAsl I Louis ], seigneur du

Chôtellier-Pou auh ; puis l'hornmage est rendu par Honorat Prévost I 1616 ] et ses héritien les fleE [ !auÈ,
puis l-âpcelor et sa veuve Claude-CeDeüève, puis leù fils, ÇbEi§lgpbtlqI§; alors le fiefde la Roche passe en 1769 aux Amaulr



de ,rai.sors », plus tous les gmnds verge$ p.l1
du village de la -Roc}e-raàix, plus trois boisselées de lcrre
assises au « clrarrp d€ /a r'rgfi e », plus quatre boisselées
dssises aù « champ du Vaÿtour », pl|us ùne boisselée assise
au << champ du Rochel », plus treize boisselées de terre et
tous les « droi6, parrs et portioks qui peuyent lui
compétez et appartenir, ès bourdaynes lùoussailles - (€Ees

inc:l.hes f et rochiers »t dn dit village de la Roche-Babin ;
plus le << champ Raygau, » planté de châtaigniers
contenant trois boisselées et, sujettes de redevances par
lean Bodiî, à << dix deniers de ceks et deÿoit hoble pour
chacun ak etlôîe de Noëln.
€ Tmvail de la ugne er laboun au Moyctr-ise

Sur ce même fief de I a Roche-Babin, François
Turcault et consorts I ses beaux-fières ], sont redevables à

leur tour audit Bodin, porr une maison avec le jârdin âttenant et urte ouchejoignant au jardin, contenanl trois
boisselées et demi de terre, plus une pièce de << qtmire*t » cîîter,ant url quart de boisselée, plus deux
boisselées de terre plantée en bois taillis et arbres têtards, plus six boisselées au << cianrp du Rocher »», six
aniles av << champ-de-Couperet >, û. six a]ulres at << champ de la vigne » ; plus encore une aufte plantee en bois
de châtaigniers, . . . ; uIre autre habitation, à Perrette Chatevare, comprend .. 

<< une maison aÿec un petit
jardin, avec un appentis y joignant et encore ÿfi petitjardin attehant, contenant à se er une mesure de
grains de lin et deùri. Tous ces domaines de la dite Chateÿayre sont sujets au dit Jeah Bodin à cinq sols de
cens I redeÿaocès ) et deÿoir noble pour chaatn an et Jëte de Noitl tt.

D'autres Iiefs sont épartis sur la partie Est de la paroisse : la Eoirière, qui, elle, doit « Hommage au
seigneur de la Châtaigneraie >t ,la Ftuudière et la Poulfrière, doiÿent << Hommage au seigneur de la
Rousselière » de la pæoisse de Cheffois ; la Se,/ne I vieot du sureau, ârbre qui . âcqüis une grdnde popularité au Moyen
Âge et dont les feuilles sonl diuétiques, les fleurs seFcnr à fabriquêr une sorte de vinaigre ct les baies à colorer le un I ; la
SauzaieIlieÙplajntédeszûesl,laRimbretière,quidépenddela-Roche-Babi,cofiprelld',<<unedemiborderie
à la Raybretière, arcc un appentis attenant à la ûaison des Druet, les trois quart d'un four, un foumil et une
petile maison s'yjoignant, le tiers d ÿ jardin contenant une demie boisselée, plus le tiers de tous les
quaireux f coü ) et ruages I espace pour ranger les chames ] du village de la Rimbretière, avec encore douze
journata de prés en treize pièces r» [ parcelles), dites l'Èmière,le Paradrs I parceue or) I'on fait sécher le lioge apres

lalesstuef,le Chaintre-Charpentier,la Claye I qui évoque une ancienne clôture, une limire ], le Champ el le Pâ\is
l?ozd . . , Proche de la Rimbretière se rlouve égaleme,ûleJief de la lardière, qr,j dé:pend d't Chôtellier-
Pourtault,lqùel -- on l'a vu -- doit hommage à Bazoges, et qui c.mprend plusieurs (( borderées »» de terTe
dont : les Ba.rses Riâ bretières, la Bourinière el le Pôtis Poÿcier r,]ur lesquelles sonl dues des redevances ne
variant guàe ; ellas voît . << d'un denier à la Jëte de Noë\, un charyn | ù encore l, trois deniers obole o! une
gelrre I une poulârde ], un septiet de grosse aÿoine ÿalaût 3 2 raz, toujours à la dile lête de Noël I o't en:ore ), un
moutonappréciéà4solsàlalêtedePentecôte,5solsappelés«tailles»àlalêtedeSainl-Jean-Baptiste,une
oie blanche à la lëte de la mi-aoûst I ou elcorc), douze sols payables par moitië auxJëtes de Notre-Dame ùi-
aoûsl et Jëte de la Towsarrl I ou encore ] 18 deniers de cens, devoir noble et fëodal payables par tiers aux

lëtes de « Pâques leuries »», Saint-Jean-Baptiste et Noë|, on une minée d'aÿoine et 30 deniers à lo dite /ëte de
Noë|, un raz de grosse aÿoine à la mesure de

Mouilleron»». Moissons au XVène à
Ces redevances sont payables I I590-t603 ] à

Honorast Prévost, sei grreùr d! Chôtel I ier-Pourtauh,
par les habitants sur (< le lieù, tè emeflt, ÿillage et
métairie de la Rimbrel,?/e » oir demeurent, entre
autres. les héritiers Tripoteau et Féraud qü, eux.
paienl << 4 liÿres sur unrtef apWIé la Rente de Ia
So ÿagère, atlxfesles de la SaintJean-Bapliste et
de NoAl ». tr seigneur dt Châtellier, doit à son
tour, lui, à son suzerain immédiat, le seigneur de

Bazoges, diverses tailles et deniers,

I



€ plan de la Hsule Fossc el Brsse Fosse p.18
entre autre. appelés : << moutonnages, dûs à la
Pentecôte, sur le lieu, métairie et tènemeht de
la Rymbretièrc et pour la permission
accordée atl\ |eûeurs de la dite Rwbrctière,
de.faire un chemin el unfossé noureaux, plus
des cens en blé et en seQle », plus encorc
« cinq chapons, trente sous de taille el gelines
à la Noël,lpÙjs)à lalête de Saint-Michel,
huil boisseatLt dc seigle,à la mesure de
Bazoges, à la lête de Sainl-Jean-Baptiste 30
sous de « taille », à la lête de la Pe recôîe 10
sous de (< cens » -. . plus quelques autres

diverses redevances.
Toujours à l'Est dc la parorsse :\e Girouard ',las Badauds ; ld Métairie Bonnet, q].l,i dépend elle aussi

dù Châtellier ', errfin, plus bas, vers le Sud : les Fil/les I défomation de Folies ; terr€ au sol srérile qu'il faudrâit êrre fou

pour rravailler l, les Grollier.t I lieu hâbité pâr les arolss : geais. comeilles, corbeaux ], les Conrbes I vallées ], terre de
trois cent boisselées, située sur le chernin de Mouilleron à Saint-Maurice et qui depend de la seigneurie de la
Fosse. Puis, plus bas encore, tous les hameaux dependants de la dite seigneurie de la ,Fousse alias la Fosse.

Dans les temps immémoriaux, cette seigneurie, enclavée en la paroisse de Mouilleron, fut les
<< chouses de Jehan de Montfaucon » | l]60 ], chevalier, « S.ÿre de la Fouce »», porlant écisson <<de sinople au
lion d'or » et q)i devait aÿe\t à << haÿlt et puissant Monseigneÿr de Parthenay, à cause de son chastel de
Vouÿant », dont fait partie la Fosse et, pour cela, le Sieur de la Foùce, doit « à.foy et hommage lige, c'est
assavoir I'houstel de la Fouce, appartenances et circonstdnces, appendances ( sic ), ô juridion basse

I juridiction ] . . ». Naturellement, la seigneurie de la Fosse dépend de la baronnie de Mouilleron qui appatenait
au seigneur suzerain, le si.e de Parthenay.

C'est au forld d'un ravin, sur le bord du Loing, que se trouve ce domaine auquel on accède par une
allee, quasi royale, ombmgée sur tout son parcôuls, par une magnifique futaie. Passé I'enc8inte, on y voit, lui
<<jouxlant le moulin à eaÿ aÿec ses betz lbieîs ), rebetz. jardrins ( si. \, entrées, issues el le pré du Melrlier t ',

p\ris son « Hostel Noble » composé de « ciambres basses et hautes », sa chapelle, Ie tout bien à l'aise dans les
<< dir boisselées de quairouages »t f colur, l. << d'ayrau, I aites I et de jardrins »» qui les entourent. Aux abords
immédiats de lâ clôturc, se lotit la « Réserÿe du seigneur tt soit'. cinquante boisselées de bois dont le « Bols
de la Chôlaigneraie >» où se trouvent de magnifiques châtaigniers puis le << Bois de la Bosse Ronde »»,le

<< Bois du Four >» proche ledit four, ensùite, I e << Bois du Cormier ,t où un arbre de cette espèce I cormier =soôier
qui ne vieûr qu'en sol pauwe d'âilleurs ] marque une des limites dudit bois, puis encrre le « Bors du pré à l'ône »»,le

« Bois Ragot >, Lliet habité par les sângliers ] et encore des << garennes à conilz >» | éserr'e seigneuriale, de bois, or)

abonde les lapins, les liè\,res I d'une surfac€ de quatre à cinq boisselees, plùs << soixante joumaux de ignes »>

enfrn << in I nljournaut de pré ... »».

Pone de la seigneurie de La Fosse à
Bien qu'importante, cette seigneurie n'est rien en

comparaison des quatre c€nt boisselées de la,ly'ltairie de la Haute
Fo.rse I primitivement unique ] qui a des prairies considérables que
l'on <<ÿient faner de toute la paroisse r» et qui produisent maintes
redevances en natùe.

L'Hostel Noble de la Forse, porte en sa cour principale des
bâtiments divers dont un pavillon carré [ + mx 4 ], II a uDe porte
d'entrée faite en chêne I d'une épaisseur 0,10 m ], le tout bardé de fer à
I'intédeur et avec des verrous énormes qui disposent d'un
dispositifde blocage. Cette pofie est égalemeût flanquée, à droite
et à gauche, de deux fenêtres ovales, disposées à un mètre du
passage et dont le pourtour porte en reliefune couroûle de fleurs
sculptée dans la pierre. Cette entrée donne accès audit pavillon ou
est logé un escalier toumant en pierre qui occupe les deux tiers de
la surface de cette première salle. Au premier étage, comme au
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rez-de-chaussée, chaque salle possède une voûte en pierre. p.l9
Dans le corps principal de ce logis, l'habitation esl composée

d'abord dc deux grandes pièces [ 8 n. ], qui possèdent des poutres
énormes portant un plancher et de vastes cheminées [ 2 m. de )arge

d'inrérieùrl. Dans les murs sont établies des fenêtres voûtées en plcin
cintre. Faisant suite à ces deux gmndes chambres, se touvcnt tois salles

[ 8 m. de profondeur er 4 à 5 m. de large ], sans feûêtre et voûtées en pieres eir
plein cintle, lesquelles pièces rappellent quelque peu les antiques
<< salles de garde féodaleJ n ; celles-ci, se trouvent au-dessus de trois

I caves, elles aussi voûtées. Attenantes, encore deux petites pieces [ 4 n. x
j I ] possedant des ouvertures minuscules. Le premier étage, composé de

Ia même manière, esl nanli d'un parquet en lerre cuite I caneaux ] et de

ç- cheminées moflumentâles cornportant une haverse faite en pierre de
taille.
€ Fontaine de la seigneurie de la Fossc

La parure et la fierté de la seigneurie de la Fosse, est
incontestablement sâ fontaine qui se dresse dans la cour. Cette source est surmontée d'un monurnent avec une
base carrée qui mesure 2 m 60 de coté. En son rez-de-chaussée, sur chaque face, se touve une arcade de 1,35
m. en plein cintre dont la clefl d€ voûte ] forme une console sculptée supportant une « aslragalc » en sai)lie de
0,20 m., avec une iiise de base omée de « rnglyphes n ( sic \. Les colonnes dégagees des angles forment la
même saillie que les consoles. La comiche, I'astragale et Ia frise font 0,47 de hauteur. Au-dessus, se trouve
un omement de fontaine supportant le second étage. Ce demier est haut de l, 25 et large de 1, 8l. Sur
chacune de ses faces, s'ouwent deux arcades, décorées de trois pilastres ; au-dessus, à nouveau, une astragale,
une ftse, une comiche el enfin une coupole imbriquée termine ce prestigieux monument omé sur deux faces
de l'écusson de Jacques Le Venier I qui eû prend possession en ]54s ] et, sur le coté sud, se trouve la date de la
construction:«1557».

Blasoo des L€ v€nier t
Avec la chapelle, cette fontaine fait la fierté du Maître des lieux. Lâ

chapelle, dediée à St-Ceorges, est tout à fait indépendante du /,ogzs de la Fosse
et, est desservie par lo << Prieur de Moelleron » [ Mouillerotr ] qui r€çoit << dou.e
charges de seigle pour y assurer deux r esses par semaine », f 1534 I ; cette
redevance, quelques temps plus tard, s'accroît de quatre balriques de vin mais
le servtce I rehgreu I compo(e désormais trois messes par semaine.

Les sires, Le Venier, qui blasoment à « /rors cors de chasse t , cèdenl
lelll seigneurie [ 1562 ] aux Bellucheau, qui eux, portent « / azur à une rose
d'argent boutonnée de gueules, au chefd'argent à une tulipefennée de
gueules, tigée de sinople, alias un artichaut t> (,i. ). Mais, ces demiers ne
demeurent pas à la FosJc. C'est pourquoi, c'est Jehan Coustant « greljïer de la seigneurie de la Fousse »» q-r,ti

porte le titre de « sergerl rola/ », qu'il y loge et rend aveu pour ce fief, lequel est constitué : des villages de lâ
Haute Fosse f ïui possède un imponant souterrâin retuge ulilisé déjà probabtement avant Ie Moyen àge ), de la Basse Fosse
et d'une borderic de cent boisselées. Les tenero,ts I lenanciers, bordiers etc.I des exploitations dc ces dits

lieux, étaient assujettis, outre pour le terrage productif, d'enüron deux
charges de blé et à payer eû atgerlt << 24 sols 4 deniers, plus en gratns, dix
boisseaut de seigle, en volailles six ehapons et six gelines, aÿec l'obliEation
d'aider avec deuxlourches de bians îbois1à fener I coryer) les prés de la
métairie du seigneû, donl la Grand'Prée,les prés de la Grande et la Petite
Soufrahcière el le Pré de la Nouhe »» ; p\ts a\ssi << ,nouldre leurs grains » à

son moulin, ainsi de même qu'en « mother et curez l'escluze » f rcrmnrer les

bords de rive et curer Ie lit de lâ rivière l.
€ Bbson dcs B€llucheru

Malgré, un « zassr./i mposant for anl I'ensemble >»,le Manoir de la
Fosse n'a << droit que de basse justice >, conlTant pareillement ses dix neuf
arriàe-fiefs et leurs « herbegements, terres, PréL, paslura r, étangs, fuhes

[ tuies, pigeonniers ], garennes, bois, pescheies et deîens d'atrye

flt#'l lr:
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rnâtériâliser les limires enEe les grands teEiloires, seigneunes, abbayes . . , el elles iDviraienl. pa. ailleun, le voyageur à se sigÉ€r et
à inÿoquer Ia protection divirc en ces remps or'i les roures n'éraientpas sûres. Eîfltr,la croix servail à éloigDer les mauvais esprils -
norion inculquée rrès lôt par l'Église - aussier plaçait-on. même, souvent près despuits, des sources. des fonuines ] ; puis la
Chicaillère I ou Jucaillère ], qui comprend vingt boisselées sur le chemin de Mouilleron à Vouvant, dépend elle
aussi de la seiSzetlne de la Fosse airsi qlue la Faveie,la Guitardière puis le Pinier I ancienne forêl de pin

déÊichee poù pemerre l'iLsrâllarion du hâmeau I qui représentent plus de deux cenl boisselées << louchant Imr un

côté le chemin de St-Mauice à la Caillère »» et, qui appartient I Is73 ] lui aussi à la Fosse ; plus au sud

encore, le Luxembourg, les Coindries, la Cour I vienr de crnà, Ierme du villâse bâti âutour de lâ résidence d'un seigneur

et constituant son fief].
Autour de la vallée du lring, l'Imbretière I Lymbretière er pâlois se prononce I Imbeûière ], attache€ elle

âussi à la seigneurie de la Fosse, comprend deux cent boisselées seulement situées sur les bords de la rivière
des /oaps ; puis le Coteaü [ ham€au coosrun sur le ver$nr ensole'llè d une peute collne ] qui est tout proche de la
Boisselelte I vieîr de bo,sse/ée, represente une peüle érendue de champ que I'orpouvail ensemencer avec Ultboisseâu de gmines

d'environ 100 cenrimètres cutes ], ainsi que la Bodinière qùi d,qend elle aussi de la .Fosse et, contisnt vi[gt cinq
boisselées séparées de l'lmbretière par laivière loing, sur laquelle toument les deux moulins I a eau ] de
Brelouet aveclerrs dix boisselées de terre situées vis à vis de l',lnrbrelière et,lo,ut ptoche le hameau de
Brillouet ; loojoÿrs dépendants de la Fosse, le Bois-Goullard et encore quelques autres terres dont le village
de -Reclus où toument les deux moulins de Reclrrs I z roues ] situés eotIeles Moulin-Brelorel et ceux de la
Fosre, dont l'un est à froment, l'autre à seigle réunissant autour d'eux trente cinq boisselées. neclüs, est une
aînexe de la Grange Recl6 [ Iieu or) les moines délricheurs se sont jâdis retirés ], sous-fiefs, lesquels doivent «

Hommages Simples »; ce demier fiefest situé plus haut et : «
cette terre appelôe anlérieuremenl Bardetière e|, de présent la
Grange-Reclus, comprend une borderée de terre herbergée (
habne) et diÿerses tetes dont une pièce, la Minée, qui conlient
sepl boisselées »». Enfiû du sud à l'ouest : Ia Guillandière,la
Goinière,la Gaschère, qui, bien qu'étant de cette paroisse, ces

deux demiers villages or,t ùn << droit de basse justice tt et
doivent horDmage au seigneur de la Grignonniàe I en Ste-

Gemme-des-Bruyères ], lequel seigneur doit à son tour hommage
au seigneur de /a Fosse. Ala Goinière, dcmewe << Jean
Aripoteau lTnpol€a;u I qui paie uhe redeÿance sur des jardins et
teîes situés à la Sauvagère >». Le hef de la Billouère compreod
: << trois borderées de terre dont l'ÿne est appelée la Haute
Gouynière et I'autre la Basse Goulmière, qui sont herbergées I
habitées I et une troisième, la Jaslière, est desherbergée lrca
habitéel et qui consisle en tre le cihq boisselées de teûe, tant en
lerres labourables qu 'en prés » ; un peu plus loin, il y a la
Sauvagère. ou se trouye « la borderie de la Senantère I
sa!ÿagèrc ), paroisse de Mouilleron, sîtuée à lafois, sur le

tl
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I rerenue d eau ]. ,/rorxm es le|ans cl couchalls | - - ! ), ta-v-rolics des moulins p.2 0

I redevan« pour nmnare ] el dt oiclz d icelle I de cene seigncurie ] , conpla ns de t ignes

I redevance ], gar de I obligalion de fâire l€ guel ] el recepts, tertages, terrageries I impôi sùr les

tcres ], /esm?r I dimes f, desmeries, bians lban levéed hornrncs pour ta guerre ],4rsises
ltritunatl...».

La seigneurie change encore de mains I 1660 ] et passe aux Regnier pal mariage.
Mais bientôt le fiefest « saisi » et ur acquéreur apparaît : Mes.çire Alexandre de
Beâudéan, lieuteûant géneral du Bas-Poitou, gouvemeur pour sa Majesté de la ülle et
château de Lusignan. I1 possède déjà la Rousselière en la pâroisse de Cheffois, où il habite
toû à tour, avec la -Fosre. Néanmoins, c'est à la Rousselière qu'il finira ses jours.

Le tènement dc la ,asse Fosse, qui fait partie de la seigneurie de la Fosse,

comprend deux cent boisselées encore entrc lâ seigneurie et le Crey'de-rors I chédebois ],
qui lui, se trouve presqus en bout de pâroisse et contient vingt boisselées ; puis, toujours
en faisant partie, la Croix Rcnard avec une ou deux borderies I les croix plâcées au long des

chemins er sunout aux cmefours sont âulânt de repères analogues à nos âcluels panneâux signaléliques

mais elles sont aussi, lradilionnell€m€nt el ce depuis les époques les plus anciennes, employées pour
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chcmin de Mouilleron aÿ ûoulin p.2l
Maineot et s r cclui dc Mouillcron à la
Car',//àre » et, tout proche du hameau le
bois des Bourracheries- ces demiers
étant situés en limite de la baronnie dudit
lieu de Mouilleron.
CPIafl du Sud d€ la pâroisse de Mouilleron

À cet endroit, plusieurs passages

permettent de fianchir le Loing : le gzl
de Cacaud, proche le moùlin à eau du
rnême nom : Cacaud ;le gué Badeau,
proche également du moulin du mêrne
nom : Eadea,r I plus haul. on passe aussi
aux Pont des Claies f peiire pone. passâge

il-tt n I -[
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considéré conrme une barrière. une lïoniière âvec B^zoges, paroisse limilrophe ].
Au hameau de la Sauvagère, les héritiers de Piere Pillaud, sur leur moulin à vent appeTé << Rabore »;

doivenl un « ciapon e/ sr.n lerieru » tandis que ledit sieur Jean BaÎon et ses << Imrsonniers » [ ses copânicipants

souverr parents], aussi de ce hameau, doit quant àlui << trois raz d'ayoires ». Enfin, d'autres mesules d'avoines
sont dues à Noël par les Babin aussi de la §arÿagère tandis qu'une redevanc€ de 2 sols est prise sur un fief
contenant une demie ôorderéc detene, appelée Fiefdes Davières, assis près le üllage de la Sauvagère.

L'ensemble des Bourracheries est un fief: il cômprend des bâtiments mais aussi un trois qui porte le
même nom ; le tout relève de la seigneurie de Bois-Baudron I Baudran, de St Pieredu-Chemin, qui, elle méme, faisâir
panie des possessions des Lusignan puis des Pânhenay ava de pâsser aux Longueville l.

Les feudataires, de ce dit fief, doivent au seigneur dudit lieu de BoisBaùdron << a foy plein plét et
cheÿal de serlice » f les habihnls de ce fief devaient honunage à leur seipeur rnâis aussi également lui ofTnr une fois I an un

chevâl en échange de sa protection ]. Le fiefest << estimé à une demie - borderie désherbergée » et, â pour limite le
<< chemin du moÿlin Maingol au Fougeray (slsnlpice),\e chemin du Gasl Cailla à I'estang du Boislè\'e etle
chemin de I estang Boislaive au chemin appelé le Grand chemin Rochebois
endescendant dudit chemin jusqu'au moulin Maingot >, ( sic ) ',1' honmage est rendu
par : Jehan Pouzin puis par Nicolas Martinet [ 1508 ] à Çaùse de Marie Pourcelle, sa

femme, puis par Antoine Jouhault [ 1549 ]. Sü l'aveu, il est fait rnention d'un moulin

[ à fârine; exisle aussi sur les limites de la paroisse des moulins à ian, comlne alr\ Bourrrcheries: ils
possèdenl des hangârs appelé ldlsr, soutenus par des pilien ronds fairs en pierres de schisles ou âutre

selon la nâture du sol. er sous les lesquels I'on enrasse l'écorce I ; tândis, que les
chomps des Bourracheries, eux aussi fief, font partie [ 1603 , t649 ] du
Grand-Châtellier de Mouilleron I grosse métairie située près du u i'ssa" dr
,e], ( Bay ) I et, appanieJljier],t à Mondit Seigneur Louis Tutpin, Corlj,te
de Senzai, chevalier, sieÙtr û) Chôtelier- Poûauh.

Blason des Bérrud à
Entre le moulik Cacaÿd elle moulik Badear, se touve un grcs

îref: la seigneurie de la Graslière, ptopriété [ pendanr lonslemps ] des Béraud qui la faisaient exploitée.
€ Bois et champs des Bourrrcheries

Parmi les Beraud : Colin Beraud
puis Aimeri Beraud, devaient des

rcdevances au seigneur de Bazoges,
poul les tàements et les bois de la
Rechignière et de la Sauvagère :

<< L'hommage lige est rchdu à Bazoges

I vsl ) par Loys Béraud pour son lieu
et herbergemenl de la Grallière en

Mouilleron el v demeÿrant tt. Son
descendant, Ezéchiel Béraud,
gentilhomme servant le Roy, habitait

I t5q4 lle monoir dc la Graslière landt\
qu'un sien parent était curé de la

I,L"i à t
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pâroisse de Mouilleron. p.22
Cette famille fonda urle chapelle dite

" Chopellc lps Bérau.x » ( §c ). qui ful mise aux
<< bénéfces »» de la paroisse de Mouilleron et dont
restent, néanmoins, propriétaires les dits
<< hétitiers tt Bétaùx. [â dite chapelle, située au
boulg âu licu-dit « /4 Cr@p€lle », est d'un revenu
de 200 à 300liwes avec << charge d'une messe,

par semaine, en la Chapelle des Béraud, alias de
la Pillaudière, à la présentation de l aîné de la
famille des Béraud » [ le bénéfic€ de cere fondâtioD

pâsse en 1778, à 600 Iiu€s donl le sieur Méiayer, curé de

SÈC}Î, est titulaire ].
La seigneurie de la Graslière 

^ÿec 
<< son

Hostal noble et hetbetgement du dit lieu de la
Grallière, aÿec toutes ses dépendances el
appartenances ,» corîprcnd encore une petite
garenûe I bois prl.vé pour chasser ] contenant deux

boisselées de terre ou est située lârÿe I un p,geomier qui esr un sigre de noblesse ] du dit lieu ;la Grande Garenne

contient, elle, trois boisselées assises près du dit Flortel, plus des pièces de prés : le Grar.l et le Petit
Coarrarl, plus une aute pièce de pré situé pré s le village Maingot, plus le pré du moulin Cacault, p\ts
diverses pièces de terre dont .le Champ de lct Fuye,lcs Espinays I qui rappelle urc palissâde faile en buisson d'épines

),lePrédelaMotte|quiévoquel'tiqueinstallÂliondecemânoirl,leGrandPré,leChamprérardoùsetrouvent
bâtis deux moulins à vent, I'un appelé le ,roultn de Cacauh I ainexe du moulin à eâu dù même nom ], I'autre,
moulin de Rabore I arrtexe d un aurre moulin à eaù de la seie"eurie ] où viennent moudre, en été, les habitalts des

hameaux voisins de la Graslière.
Moulin à vent I

Eûfifl, dépendant encore de cet florle/, urle
pièce de lelle contenanl quatre boisselées assises

près le village de la Sa.rÿa2,âre qui esl l'rmmense
« Champ de la Chapel/e » dont le rcvenu est

destiné à l entretien de la fondation du mème nom
L'un de ses teneurs, Michaux I et conson* ], dc ce

fait « tloit au chapelain de l église de Mouilleron,
à cause de la dite chapelle, 22 deniers 

'> 
str

certaines teres. Tandis que d'aubes teneurs du
même lieu doivent (< 4 deniers et une bécusse
apprécyée (sic) à 13 derriers » et autres devoirs appelés. << Marchesses dus en mars, le joû de ld|ële Notre-
Darne » puis encore d'autres : « cens dxs â Pdques, appelës Annault et poulaille due à la Jête de la Pentecôte
puis encore à la fëte de la Toussaint, plus un chapon »> ; pluls ercore une redevance pour une autre pièce de
terre contenant douze boisselées, appelée la )y'olle, sise au village dela Piboulière ; des redevances encore
ÿ)t we << terragerie et le droil de lerrager, en, et, sur ÿn lerroir eî lènement t> dppelés I le Champ des

Moulins et le Champ des Â//les, contenant cinquante trois boisselées entre les villages de la Sauÿagère ella
Rechignière- Ce dernia hameat otfefdc la Rechinière, corrprcll,d « trois maisons et dépendances assises à
la Rechignièrc »,lesquelles sont abstenues à payer la redevance << à la Toÿssainl de lrois chapons el une
gellrre»[pou]arde]etpotrl'<<herbergement»desmêmesmaisons:<<huitrazd'aÿoineet3solsàchacune

feste de la my aoust ,», tandis que sur des <( âois, sis au même lieu-dit 4 sols ; sur
d'aulres 9 deniers puis sur ceLt tehus pal la Conlrérte de Mouilleron, 2 deniers dus à
la Toussainclz, sur des taillis, encore un chapon et demi : sur des teÛes le sixle | 6è,I'N,r de

teurrevenu]:20deniers,plusencoreàpayersurdeutjournawdepasturaukersurses
trois minées de bois n ; encore d'autres : « cens, sur dett septées et alemi de lete n.Tort
proche se trouve égalerr.eîtle << tènement des Coutinières assis entre le village de la
Rechignière et la rivière du Loing »» gui est, lui aussi, assujetti à une redevance.
€ lcs Bleds ", sarâsin e( epeautre
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Sont assujettis non seulement les teûes mais aussi les « à1eds » récoltés : p.23
l'épeaulre qui est une céréale d'hiver, I'orge, lc sarrasin qui pousse dans les sols
pauwes, le froment, le millet qui est une céréale de printernps, l avoine, le seigle . . .

Sont mélangés souvent pour être semés ensemble le lioment et lc seigle qui sont
appelés alors « mllcil ».
€ les " Blerls ' fremenr

En remontânt vers I'intérieur de la paroisse, d autres sous-fiefs sont également
assujettis : la neliardrAre,le /iefdes Polières qùi doit « ttois chapons de
cens, devoir noble etlëodal»»;la Pyboulière qui depend du Grand-
Chôtellier el qvi cornprend tn << lieu, herberqemefit ct métairie, aÿec ses
appartenances et dépendances tt et qùi doit slt son « tènement dÿ Catleron à
la charge des teneurs I reranciers ] dudit lieu, I 2 deniers »» et polur des
« paslùreatLt en même lieu, 5 deniers ,t I püis Mohséjour et, eîcorc plus à
gauche, quelques autres hafie )x | 1À Roulière I Roulière ], les Co,?rrères I tieu

pladé de €oing, abatus pour laisser plâce au viltage des défricheurs l.
C les " Bled§ ". millel et avoine

Plus à droite encore etproche le ruisseau de I'Huctière,ily a'.le

I
,

\ ,rt

Grand Châtellier -- \ü plus haut -- qte I'on appelle aIssi le Chôtellicr-Pourtault f c stet. châreau. camp fonifié
itrstâllé sur un rerrre ouune cottine. Il doit redevance pour son (( F/oüJrel et Hetbergement, Hommage Lige au
châleaÿ el forteresse de Bazoges-en-Pareds »» et aussi pour « rrn rbürnal de pré appelé Pré de la Jonchère,
phts pour un grand et gros bois et defens ( sic ) et gorennes à coÿnilz I tapins I tenant du chemin de la
Grignonnière I Ste-Gemme ) à Mouilleron, I erpanr ) un bois taillis du Châtellier contenaht de x art ents, I et

aU§si pow I ÿne maison el une aute aÿec jardin assise à la Roussière avec redevance chacune d un chapon »» ;
il doit encore des redevances sur ; le fiefdu Caing de Brechou,le Petit Châtellier,l'Ogrie [ évoque u dieu
pai.en, féroce, dieu de la mor', del'eîret ) oit lief de Logueie, sit:ié ptès dù Châtellier, Ce fief dt Gruhd Châtellier
<< lieu et herbergehehl aÿec toutes ses dppartenances »» toûbe I eD 1756 ] aux mains du sieur Jacquet,
marchand-bourgeois, protestant de Pouzauges, !écemment installé en la patoisse de Mouilleron, qui l'acquiert
avec tous ses sous-fiefs. De ce fait, il doit l'aveu à la seigneurie sùzeüine de Bazoges pour, leJief de la
Doucière llâDarctrière I qui en dépend comprc.îantla Grande Doucière etla Petite DouciAre, et qui inclut
<< Hostel, méfairie, maisons, jardins, ÿergers, ouches, prés, yrgneJ . . . » [ qui fur longtemps la propriéré des Prévosr

el des Turpin ], le tout aussi afienté au sieur Jacquet. Puis, dépendant d! Grund Chôtellier'.la Morandière,
dont ses seigneurs sont les Amault.

Ruines du 6mnd Châteüer-Pourtâult t
lr long du ruisseau de l' Huctière, ll y a

encorc d'autres fiefs : la Gactière ytis Luctière

I I'Huclièr€, ou I'Huguetière esl le domÂine de Hucleau ou

Huguesl ; ce sous-Iief << hébergé fhaai« ) contenant
quarantc boissellée dc tcl/e », des vignes . . . où
<< André Tounteie, y demeÿraht, doit des
redeÿances en lailles el defiiers, à Bazoges pour
une pclite lerre à L'Hugetidle » : plus tard, ce fief
sera tenu [ 1783 ] par AntoiDe Ferrand, marchand ;
puis, plus loir\ se trouve la Babinière I le domaine de

Bâbin l. Enfin, il y a le Petit-Châtellier fainsi denornmé par contraste âu Grund Châte ier ) appelé aussi le Châtellier-
Béjarry, dùnom d'aiciens propriétaires. Cette famille Béjarry, qui blasormaient << de sa ble à trois faces
d'algekt ,t, s'établil I t448 I dans les parages par suite du mariage de Guillaume de Béjairy et de Marie
Grignon [ fille el héritièr€ du seisneur de la Grisnomière en la pamisse de Ste-cemme-deÿBruyères ], laqùelle avait appofié
le Petit-Chôtellier comme dot à son époux : beâucoup plus tard, leur arriàe-arriàe petit-fiIs, René de

Béjarry, epouse Marguerite du Beugnon dont il eut un fils : Jear-François, dil « la Noue-Bras-de-Fer ». Ce
demier fut l'un des principaux chefs huguenots de la conhée. Cette famille protestante devait « Foi,
Ho ùage eI cens t au seigneur de Bazoges pour leur domaine I le chârellier-Béjarry ] qui comprenait :

<< l'Herbergement du Châtellier avec les bois y attenant, eujjoufiaux de terre au Pré de l'étang, plusieurs
autres de pasturduh, un fiefde igne appelé Fiefde Bécelu, \,alanl - un an pour aullrc - uh lonnea deÿinde
complanl, uh autre appelé le Fiefdu Beugnok, \'alanl une pipe de lin complanl, une terragerie de blé assîse

]



ek icelui ûêtue fief, \'olaht un septier de blé ; p.24
plus detLx boisselées en parlie en bois, en partie en

champ . . . dont rcdeÿances entre autre du « sittième des

dîmes I powle crré] en blé, en agneaux. ek laine, en lin,
encha |re...tt.
€ les ltoissons

Quant à lui, le seigneur dt Châtellier-Béjarrv,
peryoit lc cens et redevances qui lui sont dus par ses

tenanciers dont entre aÿtres | « cinq chapohs et une
gàlina par les teneurs du Pelil-Beugnon sur cinq
boisselées tant en terre ql. ex /élards [ §ur les arbres érêrés

e ourânr fes dires reres ], deux oies blanches par les
teneurs de I'Aumondière sur le Fiefde Bécelu, plus
ÿi gt quatre raz d'aÿoine à la /ête de Noël par les
parsonkiers Barbotin, de la Vendrie I cinq sols
totrnois à la.fête de Noîe-Dame ûi-aoûst sur le

Champ du Vigneau ; quatre boisseaui de Jè\'?s et quatre boisseau, de froment à la méme.lêtc sur diterses
terres dont unc pièce de terre appelée le « Chanp.le la Treille t»[vigr,es], six dcniers à la.fëte de Pâqtes
parJeanGrellier,poursonherbergementdelaVendrieIqt]dépendduPetir-Châtellier]...»etc.;au-dessuset
pfus à gauche du Pelit-Chôtellicr, coÿlele ruisscau de l'étang de la Pouzinière : lehalneau et son étang ont
donné le nom au cours d'eau.

Plus au nord, plusieurs hameaux encore : la Grange-du-Chemin, où se tenait la farnille Laurens qui,
jadis, fit des dons pour la création de la C,,rspelle du Cimetière ot; dite Chapelle des I'aurens ;nr yiÿier

I réserve à poissons destinée au moines instâllés jâdis sur ceiie exploitâ(ion agricole appelée gra,ae ], fiefvoisin, Mathurin
Rousseau doit lui aùssi le cens [ 1534-35 ] ; puis la Grange Colon, qui comprend elle plusieurs maisons,
aireaux I ane où l'on russemble les serbes de blé l, jardins, prés, noues I pâtures humides, impres#es d'eau ], n'échappe
pas non plus à l'impôt pas plus que le fiefdc Bel-Àir ; celui de la Ri/Taudière appaniert à Mre Arrtoine
Morin, huissier royal qui réside en la ville de vouvant, et qui l'afferme [ 1756 ] à Jacques David, de Sainr
Maurice-des-Noues ; le fref de la Berneie puis enfin la Joguâre, sont affermées également ; enfin prcsque au

confluent de ces deux petits ruisseaux se troiÿela Grange-Nicolas I instâllation des premiers moines bâtisseun ]
qui, comme le Fi.fdes Tibergères, dépeod du seigneur de Marillet ; püs encore en limite de la paroisse : le
Gam aror?. Plus haut, au nord-ouest, on arive au gros hameau de la Vendrie oit se touve le ÿefde la
Mdrtinièrc gùi doil << Hommages Pldinîs tt,lequel fiefcomprend « un herberge ent assis au lieu dit la
Vendrie, avec ses appartenances et dépenddnces de quaireÿt et dejardins, le lout contenant derLx boisselées
de lerre, avec ses parsorriers I les personnes qui y vivent ]. une maison à chas fa[le en appenlis el dew rnaisons
à chas I avec cave) avec leurs appartenances, pltas une autre maison - - - plus des terres et encore un
herbergement el masurault aÿec ses appartenances, plus un quart de boisselées de vergers » et aussi encoie :

<< une maison à fez I maisotr à faire notamment avec poutres: « fairâge » assujetti à un droir seigneuriale ] ar?c ses

appartenences t> qÿi est aux héritiers d'Anne Rousseau ;puis, on décoÿwe le Champ du lerrier, plus loin, Ia
Grange-Prieur Lprcpnélé du premier Prieure de Mouilleron I puis encore au nord du bourg : les Mares ftenes
mouillées, marais I et lelefde Chante Grelet.

Enfin, au sud de la bougade, quelques sous-fiefs encore : les Dentelettes, cofirprennenl << une
borderée de terre oppelée Dandelette I prc.hete

boüel, dont une partie plarltée de ÿignes et une
parlie consistanl lant en maisons qu'en lerre
assises audit lie de Mouilleron tt, et toùt ptoche
; le Fief des Ménaudières, plus le Grand Fief de
I/onÿant, puis proche de Luctière - << ÿne
borderée de terre hébergée, appelé la Péteresse »»

et plus vuf gairement nofii\\ée : 7a San sonnièrc',
enfrn le Pontreau lla pone ] où toumait, dans des

temps immémoriaux, un petit moulin à eau.
lÉ Châteâù dê lâ Môllê

Plus près encore du bourg, faisant face à

lè

,â

fitt
r

[,

,l

ÿ,

I



A U NIS

l'église et au Forl, il y a le p.25

lefdc ln Mottc Aui appanienl à « Messire
Arnault, Sieur d( la Mottc, conseiller du roi
et son receÿeur particulier en la Maîtrise
des Eaux et Forôts I ctéée el t698l séant à
FonlenaÿJe-Comte et I responsâble de Iâ ]
gruerie de Secondig y )r. Initialement, ce
domaine dépendait du Fiefde la Roche- Sv
les vestiges d'un aocien logis feodal, les
propriétaires successifs en ont fait un
château confortable.
é Cârte du Poitou

D'autres fiefs de la paroisse doive[t
<< Hoûmage t» à diyeÉ aùtles seigneurs.

Ainsi, au bourg, il y a un four banal qui fait pafiie dv << Pieuré et du Fort tt et, povr lequel foul est fait
redevancc au seigncur de la Châtaigneraie, Chaque fiefest bien défini et la loi I la coulurne ] nc peut y être
transgressée. De plus, rul est égal devant l'impôt ce qui crée beaucôup de complications. Tous ces petits
domaines ont connus au fil des siècles des destinécs divelses, variant selon la force du château qui les
protège, la puissancc de son seigneur, sa richesse et l'importance de l'administration qu'il y développe ou
selon celle de l'église de la paroisse qui y est implantée depuis fort longternps, elle aussi.

Vieux châÎâigniers gralure de O. de Rochebruoe, 1874 t
Comment vit-on dans ce paysage rurâl très forestier

? La forêt est très présente encore utr peu partout lorsque
l'on aborde le XVlllème siècle. Les habitants des villages et
des hameaux y trouÿent mille rcssoùaces. Ils y ramasseût de
la <<fournelle »» | zpines pour allumer le feu l, y cueillent des
Auits sauvages : poires, pommes, fraises, mûres, merises,
prunelles, nèfles, cormes, y nmassent des Auits secs : «
norsel/es r» [ noisenes ], châtaignes I le châtaignier est un enjeu
écorcmique importanl ; d'ailleurs qui volent des châr,âignes est

Iourdeûenr puni l, des Çhampignons . . , y collectent des

mousses et des fougères dont on fâit des litiàes et,
également « sor/s corrtrôle du seigteur », du bois por.lr le
feu. Souvent les hommes (., 16 r,** ) se disputent une
brâssée de bois mort râmassée bien souvent de façon
frauduleuse. I-es feuilles mortes sont aussi utilisées pour compléter la paille chichement comptee dans la
paillasse dgs plus pauwes qui, bien souvent, ont vendu les plumes de leurs oies ou de leurs poulets dont on
bourrera les paillasses des plus richgs.

Dans la forêt, ils prerment aussi les matériaux de premiàe nécessité : des pieux pour les palissades,

des poutres, des ridelles, des lattis pour les toitures, des Éyons poù les roues de charette, des douelles pour
la fabrication de « barrèl/ » [ perir tonneau pourboire ], des manches de charrue, de pioches, de bêches, de houes,
de serpettes, de faucilles, de faux, de fourches qui sont souvent totalemcnt, corffne les râteaux, éqùipées de

deûts en bois. On s'y procure également des rnanches d'outils
divers puis desjougs pour I'attelage des bcufs, des aiguillons qui
servent à les guider, des « rolr'ns r» [ baneaux ] pour réaliser les
barrières nommées << éc}a/as » [ ecutier ] ou pour assembler, à la
veillée, les echelles. Et pour Ie mobilier : tables, tabourets,
trepieds, bancs et « ôancels », châlits ou bois de couchettes que

I'on gamira de paillasse, sans oublier Ie bois pour faire les seaux

et les écuelles dans lesquels on écupère le lait de la aaite des

chèwes, des vaches. Enfin, aussi, on fait avec le bois de

grossiàes cüllères qui servent à servir la soupe.
€ échalas dâns le Bocâge

La forêt. avec l'herbe des sous-bois, ses feuilles fraîches,

ses.jcunes pousses, est un élément importante porx le « pacage »



permis tryâce à un « d/oit de pdcagu ,t. p.26
On peut y mener paître les animaux sous haute surveillance. Les

chevaux, Jes ânes, les mulets, lcs vaches, Ies chèvres s'y nourrissent
constammenl tandis que les cochons s'y gavent de glands et de faines. Mais,
elle est aussi la réserve de chasse du seigneur et malheur à qui est pris en

train de bmconner.
Les paysans, qui sont attachés à leur terre depuis des siècles, forment

une société rurale fondée sur les liens d'homme à homme, société [ qui resrera

:onelenps I très hiérarchisée, strâtifiée et cloisonnée.
€ Paysan du XVIème

Oû trouve parmi ces paysans, mes ancêtres ROUSSEAU, des

pe^onnagcs de tout geire à n'en pas douter, de toutes conditiôns, de toutes
mceurs ct dc toutes professions ! Mes ancêtres ont de plus un métier bien
spécifique, transmis de pàe en fils, qui est celul de << masson de tefte »r.

Cefte profcssion demânde, en principe, de savoir au moins mosurer,
compter, parfois lire ou seulement savoir signer- Mais en gros, mes arlcêtres,
qui sont surtout des ruraux, appafiiennent aux coùches du monde
campagnard où se mêlent, tout à fait sans problème, arlisans et paysans.

I

- f*Wx,
Au XVIIè et au XVIIIè siècles - périodes qui m'intéressent plus

particulièrement et oir vont évoluer Etienne, Eticnne, Pierre Ililairc - la prcportion de ruraux, dans la
population de Ia France est de 95 o%. La quasi totâlité de mes ancêtres I ei de nos ancêlres ] est issue de la

<< roture >». L'ongine de ce mot s'est perdue avec lc temps. De nos jours - hélâs eûcore - on differencie les
individus issus de la << rotare » ou de la plèbc, d'avec ceux issus de l'aristocratie ou de ia noblesse.

Depuis l'epoque des grands défrichernents, nos trà lointains
ancêtres étaient dit « ,ssus de la rottre » parce qu'ils travaillaient à la
<< rupture tt dela/lrctte de terre I des motres ], action qui représente le
travail du défricheur et du laboureur, d'ou I'expression ! Leur statut
s'est amélioré au fil des siècles mais I'expression est derneurée.

Massons de terre au xYlème t
Ces ancêfes appartiennent à des milieux profondément

structurés. Dans ce monde qui ful le leur, chacun a sa place qu'il doit
d'abord à sa naissance et qu'il a eûsuite bien du mal à quitter s'il le
désire, ce qui est ürement le cas d'ailleurs. Les familles ont I'habitude
de cohÀbiter entre le ménage des parcnts et ceux de leuls enfants
vivant dans le cadre d'une appartenance : « la communauté »» et sotJs

le ûêrne toit << à même poî et même feu ,r. Ces groupernents familiaux
se nomment alussi << communautés /arsiüles » - c'est-à-dirc - « dcires » parce que leurs monbres n'y ont
guère que le droit . . . de se taire ! Ce sont avant tout des ((pêruo..[eries » [ géoérations d'une même fâmille vivanr

sous le même toil I fortement agencées, hierarchisées, soumises et où la
vie toute entière est minutieusement et autoritairement réglee par un
maître nommé ou élu, seul détcnteur du pouvoir social et économique.
En général, c'est l'ancien, le père ou le beau-père I même s'il est ü€ux et

sunour s'il gârde sa lucidiré ] qui a autorité, jusqu'à sa mort, srn toute la
communauté.

Ainsi, lors d'un contrat de mariage [ ùès usiG au XVII et au xVIItè
], une clause précise que le futur époux I ou la tuture ] ira faire sa
résidence dans la maison dc ses beaux parents ( p"'-*pr.) où il devra
travailler et vivre « en communion t» el selon la formule consâcrée « â
même pain el même pol » et, ceci, naturcllement d'autânt plus, lorsqùe
ce fils, le marié, ne peut demeurer dans le giron familial à cause de la
pénurie de tÉvail.

Pour éviter tout morcellement des biens fonciers [ €'est la ptus

srande préoccuparion du chefde falnilte l, on a pris I'habitude depuis fort
longtemps déjà d'organiser des mariages au sein de sa communauté ou

ü
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d'effectuer des échanges matrimoniaux croisés avec une communauté voisinc p.21
connue I ces conmunautés disparaissenl au coE de Ia moilié du XIXè siècle, viclimes des pnncipes

ésâliraires - enre tour indiüdu - promus par le Cod€ civil ].
€ Curé du XVIIIèrne

Au sein de ces communautés la vie loute eatière de mes âncêtres I de ious les

ancêtres ] est organisée autour du travail incessant de tous lesjours. Travail, auquel on
ne sauIait se soustrâire si l'on veut pouvoir se nourrir puisqu'on achète rien. Mais
travail aussi pour payer les impôts et le fermagc. En géneral, ce monde rural n'est pas
propriétaire et dépend du seigneur local, et du religieux du lieu : le curé, qui officie
dans la parcisse. Ce demier, d'ailleurs, ne manque pas de leur inculquer ce principe :

« qu'il esl acquis que le tatail assure la sakté de l âme puisqÿe I'oisi|eté est la mère
de tous les vices »».

Le prêtre a une part très importante I comme nous le verrons plus loin ] dans la vie
de tout nos ancêtres. Du berceau à la tombe. la üe s'écoule à l'ombre du clocher . . .

Personne ne songe à en souffiir car on a toujours vécu ainsi !

Des siècles durant, plus du tiem des hommes et les fois quads des femmes de
nos qtmpagnes D'ontjamais, tm seul jour, dépassé les limites de leùr village.

Tant qu'au Roi, tant qu'à la France, ils sont en effet, à c€s époques, des réalités
aussi lointaines qu'abstraites. On reste toujours plus à l'écoute des querclles de clochff que des évèlements
qui se déroulent sur la scène territoriale I nâtioûâle ou inremârionale et dont pour ces demièr€s, on a guère la notion à cefte

tpoque ]. On tressaille au moindre soubresaut de la vie du village, à la moindre tension, à la moindre querelle,
choisissant, à tout ûrstânt, un camp plutôt qu'un autre, en fonctions des réseaux de
solidarité mis en place. Celâ est loin de procurer une vie mome et monotone.

Et pour étroit qu'il soit, I'univers de mes I nos ] ancêtres ne manque,
probablement pas ni de héros, ni de sujets passionnants les foules, ni d'individus
au destin hors du commun, comme les frères Rousseau, mes ancétres royalistes,
qui pendant plus de dix ans - 1790 à 1800 - vont déliaye la chronique au point
d'inquiéter lcs pouvoirs publics. Ils n'ont pût être que des individus au caractère
bien trempé malgré une vie Çonfinée dans un univers plus ou moins clos.

Il me faudrait la « zachine à rcmonter le tenps » qui me donnerait des

informations sans doute croustillantes, à lr'en point douter !

La terre reste la réference économique et la ÿaleur refuge. Par contre,
l'influence du curé, et celle des gros propriétaires [ à qui I'on e$ atâché par lâ terre ],
garde toute sa force aussi bien économique que sociale. D'ailleurs, cette influence
se fera terriblement importante dès les premiers évènements de 1789 ; les
premiers - curés et nobles propriétaircs - vont bouger à cause des d.oits €t
pouvoirs qu'on veut leur enlever ; les seconds, le peuple I donrmes ancêtres ] pour
les avantages qu'ils vont y voir. Mais, tÎès vite les plus modestes ainsi que les plus pauwes vont être lésés ce

qui engendrera des désordres gmves : une Révolution qui donnera naissance à une guere civile, dlte Guerrc
de Vendée I dans laqtelle s'engâgeront les Irères Rousscâu, mes ancêtres et donl je pfflerais uhérieurement ].

Pourtant, pendant longtemps, leur
monde a é1é un moûde essentiellement
immobile, complexe et à l'organisation lourde.
Des siècles durant. I',4 ncien Régimc n a ri.en

supprimé ni réformé, empilant et superposant

les règlements, les coutumes et les lois I souvent

ancestrales voir ârchaiques dalant de remps féodâux

irnmémoriaux ], les impôts et les taxes.
€ Éslise de Mouilleron

Avec la Révolution, ce seta rm nouveau
monde qui en sortira et la grande différence en

sera la place qu'il offrira à chacun. Ce nouveau

monde pemettra à chaque individu I seton ses

--J 
capacires I de pouvoir mieux « sur/er " sut les

, - vagues de cette nouvelle société qui aura
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surtout pour caractéristique d'offrir la liberté de rnobilité. p.28
Q Méreau, jeton de rccoDnaissances employés pâr les Protestânts Poilevins d'après la

Rewe poileÿine et saintonsea8e, 1889 ].
Deux siècles plus tôt, en 1576, des guerres de religion avaient

parcillement séparé les individus notamment en Poitou. Pendant de longues
amées,((PapiJles»[Catholiques]et«Hr8?errol.§»[Proteslanls]seli\rentune
lutte sans merci. [,a paix est rétablic en 1598, avec la signature de l'Edit de

Nantes, par le roi Henri IV qui accorde aux Huguenots la liberté de teligion et la
construction de leurs ternples. Mais. en 1685, Ie roi lnuis XIV révoque ce que le

« Boh Roy Henri IV » avait accordé. Alors, les Protestants sont à nouveau persécùtés notamment au moment
des << Dragonnatles »» lorsque les troupes soldatesques rcyales traversent les campagnes et égorgent sans pitié,
tandis que pour échapper à toutes ces persécutions beaucoup de ceux-ci s'expatrimt alors que d'autres se

convertissent. En 1715, au décès du roi, le pa)s est ruiné.
Lorsque les plaies de guerre seront cicatrisées, la population du Poitou aùgûrente de nouveau ainsi que

sa prospérité. Mais, le clergé doit remettrc scs églises erl étât qui ont été très ruinées pendant cet epouvantable
conflit religieux. Après ces douloureuses années de belligérance I qui onr durées.plus de rente aîs ] et, peldant
lesquelles, Mouilleron I qui a rou.ioun son remple proresrarr ] ne fut pas épargné, l'Eglise et les curés doivent très
vite reprendre leur emprise sur une grande pârtie de la population. Il faut que la qoyance soit très

fidèle qui voit sa mort approcher de faire un legs importartt à sa parcisse I ei ptus panicülièremenr Âu cüre et à sa

cure: bieos teDporel§. souvent une borderie avêc scs rerres ] ; il sait faire accepter un mariage à des parents Étic€nts,
aider à la vente d'un pré, orienter les votes de ses paroissiens vers le
candidat le plus respectueux de la morale chrétienne I qui tes représenrera
plus lard en I 789, eDtre aurre. au moment de lâ rédâction des cahiers de doléances.
quând €e n'est pas lui même l'inspirâteur, Ie rédacteur des dils ca.hiers et voir le
candidât ]. Toutes ces mânipulations sont pour lui un jeu d'enfadt I

Le prêÎre règne sans partage sur l'ensernble de ses paroissiens
d'autant plus qu'il est le seul I bien souvent ] à savoir lire et écrire. Cette
influence est d'autant plus solide, que dès la fin du xvllème siecle, le curé
a été declaé inamovible c'est-à-dire qu' il demeurejusqu'à sa mort dans
sa « arre ». Il y vit des revenus de ladite « cure » plus ceux des dimes et
divers impôts à la charge de ses parcissiens. II y a entrc lui, son église et
ses parcissiens, ses « ozail/es »r, comme un << ùariage spirituel », I

A l'approche de la Révolution, le curé partage encorc davantage
fa gestion de la paroisse [ = comrnune ] avec le maire, appelé << Syndic »».

Ce demier, élu par les habitants, n'est inÿesti que de pouvoirs
Iimités. Il est chargé notamment de surveiller les prix, les mesures ou de
réglementer I'usage du four à pâiû. [Æ maire appartient au milieu des

.,

onrniprésente dam ce moûde là et, de ce fait, nos ancêtres en sont
véritablement pétris.
€ Éslise de Mouineron

Le curé, qui est reconnaissable à sa soutane, son chapeau et sa

barrettc blanche, s'immisce partout à tous les niveaux de lâ vie de nos

ancêtres. Par son «prdne », du dimanche à Ia messe I exlDnadon rres oneniée

], le curé influence et dicte la conduite de ses paroissiens, qu'il dirige,
qu'il conditionne ainsi depuis la plus tendre eûfaûce par le catéchisme,
quelques fois par l'école. Il les contrôle également en permaneûce par le
biais de la confession. La traque du péché conduit les prêtres à intervenir
aùssi bien dans la vie chamelle que dans la vie familiale de nos ancêtes
ainsi que dans la vie économique de ses « ouail/es », ses fidèles ! Il est

difficile de lui échapper car Ie curé dispose d'atouts multiples, d'annes
redoutables, c-omme la possibilité de refuser le «pain àlni » distribué le
dimanche à la messe ou celle de l'inhumation au cimetière.

Son pouvoir et son emprise n'ont pas de limite. Cornrne il parle le
patois du pays, il est tlès intime avec ses paroissiens et il est presque

considéré comme ((proche du Justicier suprême ». Il sait coovaincre un
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petits nobliaux, et plus souvcnt p.29
à celui des grands propriétaires, qui sont
géneralement les seuls aussi à savoir écrire. Le maire
d'alors, c'est indubitable, bénéficie de l'appui
inconditionnel dr.t curé comme agent élcctoral.

Comment se sont organisés nos ancêhes au
fil du temps et comment leurs vies s'est-elle
structurée? A chaque époque, Ia guerre et son
inévitable cortège de mâlheurs I pillasc. épidémies.

famrne I a poussé les populations à se grouper. à sa

retraire deûiùe des enceintes ou à fuir au fond dcs
bois se rassernblant autour d'un feu dals l'espoir de

se sentir un peu plus fortes face à l'advenité. Au fil des décennies, ces attoupements se sont structurés sc
formant cn hameaux et en bourgs, alors, flanqués souvent de murailles derrière lesquelles lcs populations
accourent se protéger lors d'un danger.

A Ia campagne, on se regrcupe dans un hameau parfois plus ou moins felmé et possédant surtout un
point d'eau naturellement. Lcs métairies et les petites borderies I relles qu'on en retrouve encore ] se créent entre
1570 et 1600, période où le paysage bocager s'organise dans le cadre d'un remembrement. C'est aussi, à cette
époque, que la région, peu propice à la culture des céréales, se couwe de haies pour se speciâliser dans
l'élevage des bcÊufs. Tous les ans, le paysan sélectionne deux veaux, qu'il fait bientôt câstrer. Par la suite, il
les lie au joug commun qui fait désormais d'eux, pendant six à huit am, plus que des Aères. Passé deux ans,
ils vont avec les autres bceufs de la métairie, labouer et, périodiquement aussi, avec un engin spécial,
arracher les genêts qui pendant leur fioissance ont enrichi le sol en azole et, donl les souches, brulees,
donneront encore un engrâis. Enfin, après une vie de labeur, la paire de bceufs, savamment engraissée, est
dirigée vers les foires I qui. comme cellc de Fonrenay-le-Comt€, foût la renolrünée de la Égion ] pour êtrc enfin
acheminée vers Paris [ à lÂ veill€ de la Révolution, ces bcufs
aliment rôujours les boucheries parisiernes ] . Cet ainsi que cet
élevage, outre la force de tmction et son précieux fumier,
procure au métayer l'essentiel de son revenu.

Travail des châmps, exEait de I'encyclopédie de Diderot t
Les propriétaircs nobles, usant de leur droit de retrait

feodal qui leur donne la préference sur les autres acheteurs
quand une terre se trouve libre, se sont constitué des
exploitations qui, avec leur trentaine d'hectares, passent à

cette époque pour tês vastes. Comme les guerres oflt
appauwi les paysans, ceux-ci ont recours en majorité au

système du métayage : le propriétaire et l'agficulteur
engagent chacun la moitié des frais et, au bout de l'an,
partagent de inême les béûéfices. Peu à peu, enrichissemsnt
aidant, de nombreux métayers deviennent fermiers, c'est-à-dire qu'ils pâient désormais un prix fixe de
location I le fermier loue et paie €n nature ou en espèces une éterdue de telre relativement vaste 10. 15. 20 hectare§ ].

À côté des métairies, on trouve également de plus petites exploitations : les borderies. Celles-ci sont

en généml groupées au sein du même hameau ou bien éloignées les unes des autres de quelques lieux selon la
conjoncture du terrain et les surfaces réservées à la culture. La borderie est une exploitation agricole toujours
inférieure à l5 hectares I en générâl 2 ou 5 heciares seulement ]. Le nom << borderie >» vier,l de boÿe qui, à I'origine,

est une mesue de terr€ labourable en un jour pa! un bæuf
d'où la déformation en << borderie ». Le terr,ne bordage

évoque lui une surface labourable par deux bæufs seulement à

l'année et que tient ut << bordagier » [ bordagès en patois ]. t a
diffâence d'avec Ia métairie, c'est que les parcelles à cultiver
de la borderie ne sont pas organisées d'un seul tenant autour
du centre habité d'ou bien souveût des complicatioN avec le

voisinag€ et les tenanciers d'autres borderies. Le propriétaire

concède la jouissance de ses terres au àordier à condition que
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ce demier habite sur le lieu même de son travail ; p.30
qu'il cultive lui même cette terre et en paye la redevance
soit eû argeût, en grains ou en volailles. Par côntre, le
<\ bordier t a le piÿilège de farsmethe la borderie à ses

enfants. Une borderie est en général un corps de bâtiment
qui comprend une grande pièce, appelée la « chambre »» qui
sert pour loger la famille avec, attenante, une écurie
souvent de même surfâce et le toùt est relevé d'un grenier
dont une partie sert de fenil. Attenânt bien souvent aussi à

la maison : un colrtil ou jardin, une clrôreÿiêre oir I'on
cultive le chanwe, enflnjamais très loin une parcelle

appelée la luzerne. Arx alcntourc, encorc, quelques pâtis dont le nombre varie selon la taille de la borderie et

souveût un point d'eau I un puits, une fontaine, ulle mare. Ces borderies sont parfois si petites en surface
anble glue le << bordier » doit louer ses services oir exercer un métier secondâire : bûcheron bien sûr pour ceux
qui demeurcnt pês des forêts, maçon, tisserand . . . Sa femme et ses enfants havaillent naturellement pour
assurer I souvent ] la survie de tous.

Une des grandes différences enhe la société de mes I nos ] ancêtres et la nôtre est qu'elle n'est pas une
société de consommation. On n'achète presquejamais rien. On jette moins souvent encore. L'argeût est rare.

On aifie << pelo touné » [ fâire grossir lâ pelore, le mâgot ]. Les maigrcs pièces sont serrées dans ùn << bas de laine
» et n'en sortent pas facilement. On aime avoir << belle taille »» lbelle situâtion l. Si des siècles durant nos
ancêtres ont su viwe en autarcie dans leurs femes et ne jamais quitter leur village, c'est parÇe qu'ils n'ont
rien besoin d'aller chercher ailleurs et c'est aussi par c€ qu'ils travaillent presque sans arrêt. Le havail est,

noo seulement âpre, mais aussi contiûuel bien que les joumées soient de durees variables selon les saisons et
la méteorologie. l-a vie de mes I nos ] ancêtres est d'autant plus dure que la nÂture I'est, elle-mêrne,
lorsqu'elle n'est pas carrément hostile. Ainsi, nos âieù\ doivert sans cesse lutter contre elle, conhe les

animaux ou les intempfies comme la foudre qui n'épargne ni les bâtiments ni les hornmes et dont ils ont très
peur ; lorsque l'hiver est trop rude, les loups
s'enhardissent, s'approchcnt des üllages et des

bourgs. Des siècles durant, les loups sont si présents
que les maitres des Eaux et FoÉts doivent
constamment organiser des battues. D'ailleurs, dans
l'espoir de fâire fuir leurs semblâbles, on laisse
longlemps pourrir leurs dépouilles en certains
endroits et nombres de lieux-dits évoquent cet animal
tedotJtable '. Loüppehdu, Pas-deJoup, Pisseloup . . .

Episodiquernent les « /oacs » [ loups ]
Éapparaissent encore autour de Mouilleron notamment et, en 1796, l'abbé Billaud ecrit à ce propos : « aÿan,
1789, les châtelains, par des battues incessantes, les tenaieht en resryct el ils ne sortaient guère des bois.
lzs châlelains el leurs meÿ\es ont disparus. Les camassiers ont pullulés. On les toit désormais posser
eîrontément par bafides hurlaktes dahs os caûpagnes tt. De plus, de tous temps, qu'elles soient

*, I'expression ou non de la « Vengeance Céleste ,r, pluies diluviennes, grandes
séchetesses et hivers trop rigouleux, toutes ces intempéries excessives entraînent
des consEuences dramatiques suivies, bien souvent, d'épidémies toutes autant
destructives. Comme on va le voir le « Crritiment Diin »t esttrès couhrmier !

Natwellement, je n'ai aucune trace de « rres ancêtres » duMoyet Age
pas plus d'ailleurs que ceux du XVIè siècle. Néâùnoins, je trouve irteressant de
relater les fléaux liés au\ rigueus et que mes aieux lointains ont connus, à n'en
pas douter. Ils en ont souffed. Heüeusement, nombrc d'entre eux ont survécus
puisqueje descends d'eux. Voici quelques-unes de ces calamités : << L'année de
l'lncarnation du Seigneur 1329 fut particulièrement marquée par les
thtetupéries. Les ùoissons nef reût pas entreprises aÿa lalëte de la
Bîenheureuse Marie ( 15 

^oût). 
Ips vendonges nefùrentlaites qu'aux alentours

de la Toussatnt- Personne ne puî boire de ûn cette a née, car ce n'était pas du
|in mais du ÿerjus » I chronique de Maittezais. Lucas de Marsâis, prieur d.A Àiû. « À la
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Noël de I 332, de grosses inondations se produisirent p.3l
ainsi égalentenl que lcrs le milieu ùt XIfè siècles oit phsieurs années
de suite de fortes pluics compromirenl les récolles. L'hi|er 1362- I 363

fùt terrible car il y eut trois mois de gel ininteïompu- Penla t cent
cinqÿaûle aks, les hiÿers furent tès rigouretlt el on rapporte htôme
qu ek 1468 on débitait le ÿin à la hache ,t I Cette période de froidure
terriblement intense, baptisée << petû âge gloclâle », affecta I'Europe
toule entière à paflir I réellemenr ] de 1580 etjusqu'au milieu du XIXè
siècle. Des années d'inondations furent mémorables en 1414-1415 et
et 1456 . << le marais poiteÿin ful très louché. Les terres estoient
det'enuz à nulité et pelditioû de labourage. Ips digues s'étant rompues,
la ûer aÿail repris du lerrain ÿers Saint Michel en I'Herm »».

é le Mffris Poitêün
Deux hivers rigoureux fiappent la Fmnce en l5l4 et encore en

1523. Toutes les rivières du royaume gèlent sans exception et le blé est
détruit partout. Quelques années plus tard, c'est un terrible orage qui
sévit de Velluire à Poitiers I ensené enrre lâ Sèwe Nântâise er lâ Sèwe

Niortaisc ] comme le rclate le rotaire du Langon : << Ën 1550, jour de la Saint-Simon I t1 octobre) et le
surlendemain, les eatLx furent grandes à Fontefiay en un ntonent I rm cerrain remps ], tellefient que la riÿière
passa par et aû lraÿers des lages, ruina el renversa par terre plusieurs noisohs . . . t».

Puis, on a }u des étés caniÇulaires complets satrs une goutte d'eau comme ces étés brûlants de 1509,
1516, 1520 et en 1540 i cette annéeJà esl dite << l'onnée des boÿtefeux r» cat il y eùt neufmois consécutifs de
chaleur sans pluie et de nombreux incendies et, d'ailleurs, on dut faire quantité de vendanges à la mi-août.
Puis ce fut encore en 1548-1549 et enfin la grande sécheresse de 1556 '. << Cette présente année 1556, dès son
commencement, qÿi fut à laJête de Pâques, enlra à la sécheresse et y continua quasi autant que I'année de
deÿanl aÿait é1é à la pluie ; car il fut sans pleuÿoir depuis le jour du grd d ÿendredi ou samedL veille de
Pâques, jusqu'à la Toussaint, sauf une fois, qui lut le jo r de la Fête-Dieu ( , . ). Er f l aûnée fort hôtiÿe, à
cdÿse de ladite sëcheresse, qui accéléra les ùoissons plus d un mois plus tôt que de coutu e ( . . ). Et
recueillit-on de tous grains assez petitemenL Ne faut laisser à dire le devoir que le dévot peuple chrétien et
catholique lt en ce pays de France de pier Dieu par dëÿotes pières et grandes processions poùr demander
à Dieu sa miséricorde el de l'eau sur la terrc. Et commekça-t-on, de la mi-fiai en continuant jusqu'aujour
de la Fête-Dieu. que le boh seig eur envoya de la pluie . . . » [ publié pâr F. Bourquelot, Pâris, 1887 ].

L'hiver 1564-1565, est, lui, relaté par M' Bemard, notâire au l-angon'. << Pendant le mois de
novembre et de décembre I 564, ainsi que le débul de 1565, l'hiver fut grand et âpre et gela fort et neigea
abondammenl, tellemenl que la neige était cor munéme t à tenirjusqu'à demi-jaùbe. Et en plusieurs
endroits le ÿent I'aÿait soufilée, il y aÿait plus de sir pieds d'éWlsserr I I m82 ] ».

Par ailleurs, le sieur de la Popelinière note : << Le fioid fut dutdht âpre et ÿéhément qu'il a été de
cinquanle ons passés. Ensuite les eatLt det'inrent extrêmement grandes ce qui occasionna otammenl la chute
du pont des Sardines de Fontenay. Le lemps fÿt ensÿite plus dot x el les eatl\ Iurent si grondes qu'il y eut des
dommages innombrables, jetant et renÿersant tous les moulins à eax ». D'auftes mpportelrt encorc . « Qÿe la
neige tombd en abondafice, et lors du dégel, le 25 Jëvrier 1565, les eaux frent d'épouÿaûlables ravagent.
Elles inondèrent le qua iet des Inges. Le I mai, ilyeut une not\elle inondalion, qui ne causa de dommages
qu'dùa récoltes I maisl, pe dafil tois mois la nte des Loges ne serajamais totalemeit à sec tt.

Pont des Slrdines à FoûteDây t
Tous ces fléaux : les intempéries, Ia fâmine et les

epidémies sont, bien souvent, pour mes I nos ] ancêtres
ûe << pu ition diÿine » mais hélas qui fait de reels
râvages ! Ainsi, en 1515, à la suite d'un hiver
terriblement fioid, les riguews furent telles en Poitou
qu'elles provoquèrent une terrible famine de 1544 à

1546 puis c'est la peste qui fait des morts dans l'Ouest
du royaume I pas que dans cette région ]. De même en 1563,

notamment dans le Poitou, puis également en 1582-

1584, où tout l Ouest du pays est à nouveau touché par
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ce fléâu qu'est alors cette terrible maladie. p.32
Généralernent, les catastrophes naturelles ont lieu en

hiver comme il est logique et, pourtant, en 1514 | ce tur I << au mois
de juin que les bas quartiers des Loges I de Fooretay I furenl
entahis par les eara ») et, de même encore en 1582, « il y e t des

inondalions et des hauleurs d'eau que de mémoire d'homme on ne

les aÿail jamais ÿues si grandes car elles emùenèrenl tous les

moalins I une trentaine au moins ] e.rlarrr ( sic ) e lrc le moulirt
Baguenard près de youÿant et la ÿille de Fontendy t .

En 1630 et 1649, c'est à nouveau la famine tandis qu'en
1626- 1632, des poussées de peste avaient ravagé la plus part des

régions ; I 661- 1 662, c'est la << Famine de I 'Ar'èneûenl » ot)
<< Crisc de I'aÿènemenl » appelée ainsi en mison du nouveau roi
Louis XIV. Elle s'étendit du Bassin parisien à l'Aquitaine. En

1689 ercore, une épidémie s'étend sur notre région.
En 1587, la sécheresse avait été telle que les rivieres et, même les fontaines les meilleures, tarircnt

I d'âures âIlnées suivenl, hélâs : 1623- I632 - 1778 - 1793 - 180] - l817 - 1842 - 1857-58 elc. . l- On a !'u des étés comPlets

sans une goutte d'eau. I-es plus durs fureût ceux des années I 718 et 1719 qui commencèrent par une

sécheresse de janüer à awil accompagnee de très fortes gelees de pdntemps. Tant et si bien qu'on vit des

hommes obligés de toumer eux-mêrnes les roues des moulins à eâux I ce qui ne devait pas êEe aisé ] que les

rivières asséchées ne pouvaient plus actionner. Heureùsement, ces anné€s de sécheresse n'entraînent pas des

consfuuences aussi dramatiques que celles câusées par les pluies diluüennes ou par les hivers de grandes

froidures, ainsi voici encore : les années l69l -1694 se singularisent par des températures très basses qui
anéantissent les récohes.

<< Efi ùars de I692, les moulins de Mervent et tous ceux sur la tîvîère Vendée I e*re at:rres f sont
emportés »>. L'été pilieux de 1693 et l'hiver glacial de 1694 provoquent la plus grave crise de l'époque
<< modeme »»'. << la grande famine arriva. Elle commença par la récolte de 1692, que les bleds furent niellés

I tes céreiles turenr Àbîmées ]. En 169j, la récohe ne valut rien. Dès l'hiver, les bleds ne patÿretl presque point

I ne levèrert pas) et allèrent toujours en e pirantjusqu'à la rëcolte 1694, en laquelle on ne recueillit presque
poiht de bleds. ni a tres groins, ce qui Jit qu'ils.furent très chers pendant toule l'année. Il moutul un très
grand nombre de pauwes, de faim, par toute la Frunce ( sic ) . Il y eut plusieuts person es takl hommes que

femùes qui o t esté troo,ez mortes fatte de manger. La mortalilé esloit si ÿande qu'à peine pouÿttil-on
sub|enir aux néccssttés spirituelles d'un chacün ». Cet accident climâtique provoqua une crise de production
agricole, donc une fartrine, qui conjuguee à la peste et à d'autres fléaux epidémiques, entraina tout de même
la mort d' 1,3 million personnes I la Fraûce compre alors 20 millions d'habirarts ]. Peu de régions furent épalgne€s.

I-e mois de mai 1708 fut très pluvieux également, tellement qu'e << les t arais de Yix, Mdillé,
Maillezais, Vouillé, Chaillé, Marahs et tout le bas pays lurent noyés »r. C'esl dire l'eau qu'il put tomber ! Les
inondations cortinuàent régulièrement de 1708 à 1713.

Au cours du << 3raay' /rr'rar » lde jânvier 1709 ], on dit que : « darr
les premiers jours dejanÿier, le lhermotuètre baissa brusquemeht dans
touîe h Frukce l -23'àPais) et elles aÜiÿèrent aux alentours de -30o ;
les semences gèlent dans la terre el la famine frappe tout le royaume à
parlir du printemps t».

MûtrliD à êrtr t
Un curé d'lndre et l,oire relate :

<< Il y eut dix huit joü/s de gel et, que dès le second joù, le ÿin
gela dans les barriques. Il en lut de même en Bas-Poitou I ta égioî de

Fonreûây et bien au-delà, celle de Moùilleron ] o, ÿr'gnes,liguiers, noyers,
dbricotiers, châtaigniers et autres fruitiers, dans le haut-pays, le bas-pays
et les îles, gelèrcnL Les noyers étant gelés, les paysansfaute d'hùile,
lurcnt réduits à manger du potage au sel et à I'eau. Ils mangèrent alors
plus de laitages I fromages] et ceci fit ehchérir le cours des taches . . »».

D'autres sources signaler,l qùe '. << Ips moulins à eo cessèrenl
toÿte actiÿilé, les cours d'eau étant gelés. Àvec le dégel, un dégel brutal,
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les chanps.furent couÿerts d'eau. p.33
Mais après qÿelquesjours d'accalmie la gelée reprit
le 3l janÿier et le,"rai dégel n'arritn que le 15 mars.
Toutefois les blés d'hiÿer q i a|aiekt résisté à la
première offensiÿe du.froid ne sun,écurent pas à la
seconde, si bien qüe le prlr de la farine I etdoric ù palû

] s'emballa . . . Beaucoup moururent de .froid ou de

faim,les gens paissaient l'herbe comme des moutons,

faute d'autre nourritrrre » [ disân'on dans cenaines régions

l.
On rapporte, encore, q\'aloÉ: << L'hiÿer

commenÇa lc 7 jantier- Le Jroid fut tel que mêmc en
une pièce que l'on tentait de chaulfer par un feu de cheminée, le pain gelait sur la table et le vin dans le
pichel Toules les fiÿièrcs el les canata de Frchce f etd'Etnope) sont gelés ; les moulins ne tournent plus et
I'on ne peut acheminer la farine moulue au fur et à mesure des besoins. l,es églises ne peuÿent plus sonner
pour I 'appel aux ser'ÿices religietlt car les cloches se fendent. Des ce taines de peÆonhes, parmi les plus
pauÿfes, sont retfouÿées mortes et Jigées dans leur lit le matin f er le sol élant si dùemeot gclé, on nc peul les menre

etr rerre de suite ]. D'artres, cherchent désespërémekt q elques racifies qu'ils déÿorent tant la famine est
présentc. . . Après le froid, au mois d'awil, c'est lafaûine qui hle rr.

Les cués de paroisse sont submergé par le nombrg de decès. Il y ajusqu'à six, huit, dix inhumations,
par jour, inscrites dans les registres où deux mots en latin reviennent fréquemment, Fanie Peiit', << mort de

fdim tt. << On n'aÿait ÿu pareil hiÿer depuis cinq à six cent ans f l'at]IlLèe 1234 f qui ne laisse Ws I'espoir de

fruilsàprésentetàÿenir...Touslesarbres.firr?rersIoupresque]ontpéri:ûêmelesoliÿiersdeProÿence,
les chôtaigniers du Limousin et surtoul I pâr toule la Fmnce ] /es rrdes noyers. Les gruhdes et petitesforêts,
royale ou non, sont également gelées. Quand au gibier, il est complèteùent décimés. Par contre, les loups

Wllulent et mourant de faim également, s'enhdtdissenl, sortent des bois et afiaquent jusqu'aux portes des
maisoks . . . Les laboureurs regardenl leurs tetes, où ils ne voient plus de bleds ; Le mois d'avril arriÿe aÿec
aÿcun espoir de ,toissons, ni de fenaisons et pas pl s de ÿenda ges ; toutes les ignes gelées, so t après cela,

taillées au ras du sol avec le mince espoir de voir les ceps
rery irent au pri te ps sÿiÿan|. la bétdil a creÿé et les
paysans ruinés I les plus modestes natur€lleme it ) n'ont pas les
moyens de le remplacel el, surtoÿt les réserÿes s'éWisent
tlès ÿite, ce qui faiî que dès in mars, c'esl la disette suiÿil
de la famine ».

Un autre narrateul racoDte encore cet hodble hiver
'- << Iz siiùne jour, jour des Roys 1709, vers les deux
heures et demie d'après-midy ( sic ), il commença un froid
terrible par n ÿent du haùt |ve de îoÂ] et continua
pendanl dix huil jours de suile, la terre élant couÿerle de
neige, ce qui ont coîompu les blasteries lles blés semés en

automne I ».

L€ thermomètre desc€nd jusqu'à - 23 'c à Paris et reste en géneÉl à plus de - 20'. OIl sigDale encore
qJx,e '. << il geloil jusque au coi dufeu et le ÿin auprès dufeu ne dégeloil qu'à peine (si.\ les hommes aÿaient
biea de la peine à s'ëchauffer, s rtoul la nuit . . les arbres dans les forêts
p,étaient comme des coups de ftsil en se fendant en deux sous l'action du gel. Le
bétail qüi lui aussi a froid, o crevé, les bestiaux comme les brebis, moutons,

cochons, tauledux et plu§ieurs autres r\ouraient. Et les paysa s n'ont aücûn

moyeû de le remplacer, et sùrtout il h'y a plus de r,ésen'e et souvenl pds d 'argent

I en fin du mois de mars, c'est lâ famine ] I"s orsea ux ,rréme eurent dans les haies . . .

Le dëgel arrive, mais ce n'est qu'un répit et d'autres ÿagues de froid se

succèdenl durahl plüsieurs se aines, ce quiû'a latssé ni choux, tti lomarins, ni
boulons de poiriers . . I erc.), que même lafourmille ( sic \ a gelée, que I'on ne

\oit presque plus de raùiers hi de merles el ni mamfiilères sauÿaqes, de lous

poils »»- << En avî\, aucun champ semé n'offre la moindre Pousse, il ne rcsle pas
\
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ut grain de blé ni.frofiehl sur lerre el, p.34
lc printcmpr ftnu, il n y a plus rten a espiri.
ll faut mahger, le pûx du bléflambe, multiplié
par plus de huil da s cerlaines régions. Il
narché noir s'i stalle et lefamine règnet.

De plus en plus << on voît de pauvres
êtres décharnés, la peau collée sur les os . . .

el les pelils ehfdn§ fiouÿellemenl nez (sic)
mouroient qÿelqÿesjoÿrs après leür naissance, ne poüÿanl résister à la rigueur dufroid ». Dans certâines

régions,<<onavu,danslesprairies,deshommeseldesfemmesmangeanldel'herbegelée...llenestmort
un grdnd nombre, el également de.[aim, et les fialadies oûtfait, et font ekcore, périr beaucoup de gens que la
disette n'aÿoit pas attaquée tt.

L€ chrodqueur, de ces horribles faits, rajoute'. << Heureusemenl, Dieu inspira aux laboureurs de

semer de I'orge dans les teftes où ils aÿaient semé du blé | lequel avait gelé ] . . . Et l'orge d prcduil lrois fois
plus que le blé »». LaFrance, cette année-là, sera sauvée grâce à l'orge et les paysans de soupircr : (< 1/ es, â
soühaiter que Dieu ne soit pas dar'antage irritë contre son peuple et qre I'année prochaiûe soit plus heureuse

». Et, << S'il n'y eut pas de blé, il y eut, par conlre, ÿne tès bonne récolte d orge f u agre$ de I'hivcr avait tué les

mauvaises heôes, Dais aussi les rongeus, de louies sonês, friânds des semeûces el" I'orgc esl égal€menl une céréâle moiDs

exigeâ e que le blé ] 4ri saûÿd en tous cas, beaucoup de personûes de la fomine ».

Plus personne ne peut payer l'impôt, surtout celui en nature : grains, volailles . . etc. et, de plus, c'est
la guerre qui s'installe : le 27juin 1709,les Coalisés iûvestissent Toumai I dans te Nord ], ce qui n'arrange rien.

Des mesules sont prises dans tout le royaume pour ernpêcher la spéculation ou I'accaparemgnt. I-â

disette a er1traÿré ùîe révolte populaire et le peuple réclame la taxe du pain I suppression ],
l'arrestation des profiteurs et l'organisation de secours. Un arrêté du 19 awil 1709, rendu par

le Parlement de Paris, et imité par les Parlements provinciaux, ordorule que les

<< cherche-pain »» | mendiaûb ] qui étaient montés à la ville sortent à brefdélai des cités pour
rctoumer dans leur paroisse d'origine !

€ Jeunc mendimt€
Et, en mêûc temps les serviteurs de la monarchie, qui ne demeure pas inactive,

établissent une listc dc ceux qui peuvent payer urle contribution qui alimerlteÉ une sorte de

fonds de solidarité [ l0 % des toyers ou femage perçus ]. On saisit les biens de ceux qui ne

veulent pas payer. Pour trouver de l'argent, on fait aussi des quêtes et des loteries.
t d,sette fut peut-être moins difficile à viwe à la campagne qu'à la ville. Mes

ancêtres de Mouilleron m soutïiilent certainement assez gravemeit car I'hiver a été
réellemcnt dur ! Les gens eurent très froid et beaucoup eurent faim égalemerit tandis que les
plus fiagiles ont succombés à commencer par les enfants, les üeillards et les femmes grosses

bien souvent.
En cet hiver 1709-1710, la rareté et la cherté du blé plonge la Franc€ toute entiàe

dans une extrême misère faisant reculer les limites de l'honeur. Dans certaines familles. ce sont « les herbes
el les racines que l'on hit bouillit cl les enfanls de quatre à cinq ans doûl les ,nèles ne peuÿeht leur donner
du pain, se hourrissefit dans les prairies comme les mouîons t».

L'été suivant, c'est lâ petite \,érole | \ariole I qui survint.
Elle tue une foule de gens affaiblis déjà par Ia famine. Le pays est
ruiné, l'agriculture anéantie, le peuple affamé est ravagé par la
maladie I l'épidémie n'ira pasjusqu'à Versailles ].

Quelques arurées auparavant, pendant l'hiver de 1702,
qu'on peut également qualifier d'hiver tragique, on compte I en 3

mois ] 72 decès dans la commune de Mervent. En 1712, cette fois,
c'est une epidémie de rougeole qui décime la population de la
France entière. En 1719, une epidernie de dysenterie sévit dans
l'Ouest. On comptabilise encore à Mervent 64 morts. I-es
éléments naturels malmènent liéquemmeût mes I nos ] ancêtres.
Ainsi, plus locâlement et plus précisément dans la région de
Foûtenay, un annotateur de Doix écrit dans son joumal :
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« Le 16 aoùt 1711, il.fit un orage, dans le p.35
canlon, ÿcnani d? la mer du toré dt Luçon. ce qui runa
les blés tardifs semés en mai à caltse des inondations de
I'hiver précédent dans le bas-pays, et touchant la Sà,re,
le rnarais de Vix et de Maillezais. Le 6 octobre de la
ùAne année, il y eut un soir deux tremblements de terre
el ek décemble uh ÿeitforl tfiérnorable qui arracha
plusieurs arbres etfit ronpre toutes les levles I pedc
digùe de teîe I des marais de yk et de Maraks »t.

C Inoodrtion de 1770

Puis encore en 1725 | << À la SainnBarthélemy

| 24 aoîtt) la majeufe partie des baillarges I blé, orge . . ]
fut, dans cene réÿon, perdue par l'abondance des
pluies. Cette semaine-là, les eaux montèrent dans les
bois, à tel point que là où I'on passaiî à pied sec, les
baleaw de l8 pieds f presque 6 mètres I ,,aÿie?a,er,
aiséme t. . . Au mois de mai de 1726, il Wssa une
gfosse lernpête sur les proisses de langèÿes, Serigné,
Pîssotte el autres lieÿx ÿoisins- La gréle était si gtosse
qu'il fut pesé un grain de sept livres I plus de 3 kll . . .

En septeûbre 1726, u e temp,ête d'orage tua tois ou
quatre hommes ÿers Niort, et brûla ne barge I de loiîl
au bourg de Champagné . . »». En 174O-1742, we

disette fiappe les régioN atlantiques tardis qu'en 1767, une année de sécheresse provoque une pénurie d'eau
et de fourrage. Tous ces lieux, où se produisent ces cataclysmes ne sont pas très éloignés de Ia localité de
Mouilleron ou demeurent mes ancêtres Rouiseau I er, m rous câs, de mes a-scendarts Bapé-Michol de Merved - voir
cane page 12 l.

Aitsi : (< . . . dans la présente année de 1768, il a tombé de I'eau presque coûtiruellement deryis le
24 mai jusqu'au l2 mars I769 sans aÿoir pu emblarcr [ = semer) que la ,noitié des terres » a écrit un
paroissien de Sainte-Hemine. À ûouveau, une des plus grandes crues a lieu câusée par l'âbondance des eaux

; ainsi dans la paroisse de Mervent où un culé a inscrit sur son registre :

<< le 2l novembre de la préseite année les eauu sont ÿenues à une telle hauteur qu elles oht emportés
tous les moulins de la rivière, I'eau a passé sur les toits des natsons. Il n'y a eu que celui du Portail qui a
résistô parce qu'il étail neuf. La pluie a continué depuis le lendenain de la foire de la Saint-yenant f t2
octobre f jusqu'aux Roys de 1771 | t invier) tous les jours il y a eu de nouÿeau lrès d'eau, les Loges de
Fonlenay oil été très endommagées, il y d eù des tuaisons empoflées toul à fait pat les edÿx, les autres
tombaient tous les joÿrs, les autres enfoncent deÿanL et tout le pqÿé de
I'église de St Jean de Fontenay a été culburé et renÿersé sans toucher
aux murs de l'église, ny au cimetière qui y toÿche. L'eau était de six
pieds de hauteÿr | 1,98 mf dans les rues. Oû n'aÿait jdmsis uû ny
entendù parler d'ÿfi tel déluge .. . Je mets cet accident sur les lignes à
la postéité, afn qu'oû s'eû souÿienùe . . . René Barraud, âgé de ûngt
deux oü lrois ans ( sic ) ». À Fontenay, on note aussi ces mêmes
évàemerts :

<<. . . le 26 novembre 1770, une trombe d'eau s'abattit sur toute
la région de Fonlenay. Une pauwe femme nommée Catherine
Gachignard. épowe du cordonnier Pierre Turcaud habilait
ùne maison basse près du passage des eaux. Sur le point d'accoucher,
elle lrouÿa une mort horrible, cdr aÿant qu'on pul la trdnsporter
ailleurs, I'eau avail atteinl le plalond et elle périt noyée »>. El éEaleûenl
au Simonla-Vineuse :

<< cetle année I 770, les pluys I pl.ui,esl ont été abohdonles depuis

lo Sai rMichel129 seprembre\ ce qui a fait qu'on a Ws pu emblaÿer les

terres en ce pai's cy et, les eaux ont été st grandes qu'on ne les oÿait
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jamais \aes, et le 26 noÿeùbre l'inondatiok a été générale p.36

cl a causé de grahds raÿagcs paflout ».

Après les calamités de 1770, d'autres suivircnt hélas. Ainsi,
1775-76, sont des années de grandes sécheresse. En 1780, il y eut
une mauvaise récolte. Puis, ce fut 1785, qui fut une terrible année à

cause des épidémies, tandis que les années 1784-85-86 so[t aussi

fort mauvaises eû raison de la sécheresse ce qui donna de

mauvaises récoltes et provoqua une pénurie d'eau ainsi que de

fourrage.
L'année suivante, les inondations reprennent :

<< le 27 févier 1788 à 7 heures du matin l'ea, I de la smaSe à st-

Hermine mais aussi ailleurc) Wssait sur le pont aPpelé Troqÿafi. Elle

I l'inondârion ] r'dÿoirpds élé si grande depuis 1770 ».

À la veille de la Révolution, il y eut en 1788-l?89, l'uû des hive6 des plus rigoureùx qui provoqua de

graves disettes dans la plus part des régions. L'irritation est dans toute la Fratce. Aussi, ce sera une des

causes indirecles des grands bouleversemenls qui vont se produire I Je reviendrais, ùliérieuremen1, sur cet hiver 1788-

1789 ]. On comprend aisément pourquoi pendant fort longlemps les paysans I a'lclet a'aitteurs ] n'ont pas de

vêternent d'été. LeuI préoccupation principale en matière vestimentaite est de se protéger du Aoid, de la
pluie, . . .

Mais alors, commcnt est exactement la vie de mes arrcêtles paysans ?

C'est une existence laborieuse et rude souvent
placée sous le signe de la pénurie, souvent égâlemelt sous

celùi de la violence et de la mort. Telle est la vie de mes I
nos I ancêtres au début du XVIIè siècle et, ce, malgré une
reprise économique après les guerres de religio[ [ de 1576 -

98. l68s, 17r5 l.
Entrons dans leul maison qui est loin d'être

confortable. Le sol I su'race ] de terre battue est tout
simplernent recouvert de paille.I-e nombre de pièces n'a
guàe changé au fil des siècles. A la campagne, on vit dans

une seule pièce, Ia « chambre » Lla pièce piincipale qui n'esr

bien souvent sépârée de l'étable q're pff une demie cloison I . Elle est

depoume de climatisation et d'aeration, fait office de

cuisine, de salle à manger et de chamb.e ou pour tout dire
plutôt de dortoir tant on si entasse. Elle est peu éclairée car les fenêtres I quand il y en a une déjà, ce qui est rare chez

les très pâulres. ks plus aisés peuvenl âvoir une ou plusieurs fenêlres avec des cafreâut precieux et chers iândis que le8 plus

paù\.rcs n'ont parfois comme ouverture qu'une simple (( bo!1üre »] ne sont pmtiquement jârnais béantes et l'atmosphàe
est horriblement enfumée et viciée. Pourtant, on laisse la porte presque constaûrment ouverte en toute saison.

[â chaleur, en été, empêche de conserver les alimeDts, tandis que le fioid en hiver, gèle I'eau des cruches et
parfois même le vin du pichet. On rentre, on sort sans arrêt pour se soulager le long d'une haie, sur le fumier
ou dans l'étable.

Toute l'année, la cheminée, qui bien souvent fume, est allumée en permanence. La nuit, quelques
chétifs bout de bois rougissent au fond de l'âtre. Les odeurs de fumée se mélângent avec les odeurs des corps
alors rarement toilettés, fortement imprégnés d'odeurs bestiales et de transpiration. A lâ veille€, on s'eclairc
grâce aux flammes de l'âtre ou quelques fois, on utilise des lampes à huile, le plus souvent de floix I pârfois

d'huile de choux ] car on utilise peu de chandelles de suif, faites avec la graisse de bceufou de mouton fort rarc
et trà onércuse.

Dans la maison : les meubles, du fait d'une longue pénurie, se limitent aux cofhes ei à I'ancêtre de la
« àlcie ». Mais bien souvent, rarcs sont les denrées à y conserver dedans. Cette
<< huche », généralertent héritée de genemtion en génération, a été fabriquée par
l'aieul cent ans plus tôt et est très usée. Sa serrue est bien souvent défectueuse.
C' esl ün << co/fre de bois de chôtaignier ou de chêne »» ou bien fait dans un bois
fruitier local. Dans le courant du XVIIIè siècle, ce coflre sera peu à peu
rernplacé par une armoire au fronton de laquelle, on fera éventuellement gmver
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les initiales des I nrnrrs ] mariés ou autres motifs typiques de la région. p.37
L vaisselle en généml de terre est réduite à sa plus simple expression. Quelques

grossiàes assienes, quelques pots poul conserver les deffées, une où deux rnarmites pour
cuisiner. Quelques récipierts : une « picror€ » [ pichel ], ure « colrsor/e )) [ grande louche pour

puiscr dans un seau I'eaupour boire ], un seau, une « àail/e ». On se sert aussi de cuillères
en bois, de couteau-\ que châcùn gardc dans sa poche. Le rcste dù mobilier se réduit
à une table, grande en génâal, quelques chaises de paille ou deux grands bancs.
Souvent, on trouve accroché au mur un chapelet ou un tableau de la Vierge.

Dans cette grande « chambre » | ou piècef, ou vit une famille souvent très
nombreuse, il n'y a pas de place pour le mobilier superflu. Toul autour des murs,
parfois blanchis à la chaux souvent tÈs enfumés, se succède[t en rangée des lits qui
sont liEuemment sommaires, misérables, en nombre insuflisaot, et oir I'on s'y
eûtasse géneralement fofi nombreux. Les paillasses, ces matelas miteux sur lesquels

,' ' l'on couche à plusieurs, sont infestés de poux, de puces, de vermine comme les
chernises d'ailleurs elles aussi, réguliàement poissées d'immondices, de déjections
des enfants ou des malades et, souvent même, de celles des vieillards. Les enfants, en
grand nombre, couchent tête-bêche sur une simple paillasse posée à m&ne le sol de
terre battue. Il est, ltri aussi, souillé des détritus de lâ paille dont il est régulièrement
jonché. Mais aussi par les reliefs des repas, par les excrernelrts et urines des plus
jeunes enfants, et aussi celles des animaux parfois. Par manque de place, les
domestiques el les adolescents sont volontiers relégués sur le foin de l'étable
attenante.

Vers le XVIIè siècle, ces lits se verront doté de rideaux ou bien de portes, les « /lr,s clos » mais tout le
monde n'en a pas les moyens I Pourtant, ces lits fermés protègent mieux du froid et de la promiscuité
obligatoire lorsque sont ainsi réuni dans la mêrne piece une vingtaine de personnes. Ce sont les bébés qui
pousseût des cris lols de leurs coliques ou lorsqu'ils font leurs dents, les üeillards qui ronflent quâûd ils
n'agonisent pas pendant de longues heures tandis que lesjeunes couples et les rnoinsjeunes accomplissent
plus ou moins discrètemenl leur devoir conjugal au !1r et au su de toute la famille. L'intirnité n'existe pas
dans le milieu de mes I nos ] ancêtres et tant qu'à I'hygiàe il est restrcint. Le bâin est inconnu saufen été
parfois et pris dans Ia riüàe à condition d'en avoir une à proximité. Cette ablution demeure très
exceptionnelle !

L'univers de mes I nos ] ancêtres est à la fois sombre et rnalpropre cal il n'y a ni eâu courante ni
lumière. Les chandelles sont chàes et, les « ch.tts ûe pissant pas de / luile » [ pour les lampes ], il faut
économiser au maximum les sources d'éclairage. Les iûtérieurs campagnards sont sombres naturellement y
compris en pleinjour car les ouvertues sont peu nombreuses porù limiter les deperditions de chaleur et les
vitres, très chèrcs, sont pendant longtemps remplacées par du papier huilé. De nuit, le flùnboiement des

bûches dals l'âtre I quand on â suffrsarnment de bois ] suffisent pour foumir un minimum d'éclairage nécessaire.

D'ailleurs nulle occupation ne requière de forte lumière pas plus l'émondage des « cal,Ias » [ noix ] que lâ
consommatio[ de la soupe.

Mais plus encore que l'obscurité, la malpropreté Ègne partout !

Leur vie n'est ni riante, ni pimpante, ni lleurie ! Se croisent dans la cour, les ânes, les chevaux, les

vaches, les cochoûs, les poules, les chieos . . . Toute cette faune évidemm€nt laisse des traces qùi se mêlent
aux eaux usées et aux immondices en tout genre. Le
sol, très piétiné. devienl boueux dès la première
pluie. Le fumier avoisine, souvent, le puits ou le
seuil mêrne de la porte. A l'intérieur de la borderie,
chiens, chats et poules I et souvent les cochons ] entte[t
et sortent à tout moment, imbibés et maculés par
leur passage dans l'écurie, le tas de fumier ou la
cour boueuse, eû hivgr, sèche et poussiéreuse en été.

Ces animaux se soulagent quelquefois sur le sol et

les poules parfois sur la table où elles sont montées
pour picorer quelques miettes.

Ce tableau champêtre peut nous paraître
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idyllique I disne d ùn Rembrândr ] mais tout est empuanti ! p.38
Les vêtements, changés à tout Ie mieux le dimanche

I cenainemenr pas en pénode d'insumsance ], sont souvent en contact
direct avec les animaux puisque souvent ceux qui les portent
couchent canémert à l'étable oil à l'écurie. Ces affublements,
souvent des oripeaux, sont dorc fortement imprégnés d'odeurs
besliales, qui s'ajoutent à celles des corps, toilettés plus rarement
encore.

Commmt donc- mes ancêtres sont-ils vêtus ?
Dans leur monde I qui n â nen à vonavec le nôtre ], le vêternent

doit avant tout préserver des rigueurs de la température [ âiDsi qu€je
vous l'âi nâner plus haur. nos ancétres sont dépendanr-s du climar ], d'abord du
froid, éventuellement de la pluie et de la chaleur estivale. La seule
chose efficace à cet effet est de multiplier les épaisscurs et le nombre
de vêtements, que l'on diminuera seulernent pâr temps très chaud.

Les tenues d'été sont inconnucs, saufle chapeau de paille. Mais nos ancêtres doivent aussi se prefiunir conre
les contacts de certains éléments nafurels dangereux : les arbres, les épines, les rochers, les animaux. Pour se

protéger des ave$es et des fiimas, ils portent des bonnets de laines sous les chapeaux et sur les épaisseüs
déjà empilées sur le corps, ils ajoutent des «pellssozs » de peaux de bêtes, de lapin, de martre ou de loute,
qui sercnt rculés dans un sac de peau de chèwe lorsqu'ils ne serviront pas. Ajoutons à cela, les peaux

d'animaux domestiques notamment,la «peaù de biq e,»{chè\"rel, d'âgneau ou de mouton selon la ichesse
des individus. Ces vêtements s'usent d'autant plus lentement qu'ils sont résistants. Ils sont, par ailleurs,
fâbriqués de façoû gossière et le plus souvent par eux m&ne. Ces tenues sont destinés à les vêtir toùte leùr
vie durant et parfois même leurs descendants après eux. [Æs vêtements de nos ancêtres ont été perdant
longternps faits de laine des moutors élevés sur place, de lin filé à la veillée par les femmes, de toile de
chanvre que tissent notamment les tisserands qui travaillent sutout à faço[ pour les fabricants. Ce chanlTe
abondant, que toute maison cultive dans sa « chènevière »r, esttrès solide mais rêche. Ce sont les femmes qui
produisent également la << loile de ménage »> quand elles ne cardent pas la laine. Dans l€urs tlésols [ ! ]
enfouis dans les cof&es, orr trouve des «rsées » de fil de chanwe, de lin ou encore des <<fils relors »»

I plusieurs fois retordus pour les afiiner ]. À la ville, on se sert de draps mieux foulés et mieux <<,iclanchés »> | mie,*
débarrassés de leurs impurerés ] mais encore faut-il pouvoir se les achetcr. On utilise également pour confectionner
des vêtements : de gros draps de laine, de la << bure », dela << sergerre » faite de laine plus légère et tissee par
les « serglers ». L'humidité du bocage et I'abondaite main-d'ceuwe ont en outre favorisé le développement
du tissage à domicile. Selon les lieux, on fabÀgÿe de la << tlrctdine »», de << l'ëtamine »», dt << mohon t , dù <<

campé t» et aùtles << cadisls » qui plaisent à la clientèle locale. À Mouilleron, on produit dù << droguet »» | àta
,flleti? de St Maurice-le-Girârd, exislâit encore en 1810, une fabrique de drosüer apparteDânt à l,ouis Ozée Rousseau l, appelé
aussi de la <<futatne »», et qui est un mélange de chanvre et de lin.

Les vêtements de I nos ] mes ancêtres sont temes, unis, sombres parfois composés de camaieux de
bruns, de gris, de marrons, de grèges, de cou)ery dite << cannelle »» et 1<feuille morte ,>, serles variantes
permises par les matiàes premières rustiques aux couleurs naturelles des peaux de bêtes et, aussi parfois de
couleur d'un blanc sale, de toile ârtisanale. læs effets des hommes ne diffèrent guàe en couleu de ceux de

leurs fernmes.
€ nettoyrge et cardage du chrnvre pÀr Diderot
xvllè sièclel

L'homme porte une sorte de large
pantalon, appelé « clratsse )), fait de laine
tricotée grossièrement où tâillé daos des
draps de chanrre, ceinturé par des
loûgues bandes de toile enroulées autour
de la taille. Ces « ciaroses » vont de Ia
ccinrurejusqu en dessous des genoux ou
elles sont égalernent resserrées par des
bandelettes et, sur lesquelles, les plus
riches rajouteût des àasde-chausses,



sortes de hautes chaussettes, tandis que les pauwes vont p.39
souve[t jambes et pieds nus. Sur ce pantalon, l'homûe rajoute une blouse ou
« àraude ». C'est une sorte de tunique ample de longueur variable destinée à
faciliter les mouvements. Dessous. il met en hiver une sorte de chemise ou un
«pelrsson » de foumrre. Les plus nches se chaussent de « saàl,"lns ), I sorres de

chaussons de cuir l. Beaucoup plus tard, mes [ rcs ] âncôtres porteront des sabots
de bois qui facilitenl la marche en terre hurnide et que l'on quitle géneralement
avant d'entrer dans la maison. Mais, beaucoup de pauvres continueront souvert
d'aller picds nus.

L'homme de la campagne porte les cheveux longs qui lui tombent sur
les épaules Ii,rsque vers 1870 ]. Il se couvre la tête d'un bonnet sur lequel il
Éjoute un chapeau aux larges bords qui le protège du fioid, du vent, de la pluie
et en été du soleil I parfois l'homme, en signe de deuil, pone la barbe longùe Îmdis que Ia

mouslache ses ponée plus lard eû général pâr les soldats de I'An II I ; il se rasera la barbe
plus ou moins régulièr€ment plus ou moins complètement avec un « corpe-
c/ro*x » [ sorte de couteâu long très affi]té ] ; on se débrouille comme on peut, sans

savon et pratiquement sans eau . . ; le rasage de près est un élémgnt de la tcnue
« du dimanche » el des jours de ête.

La fernrne du p€uple est vêtue d'une simple robe droite, le «,rarro, ». Ce vêtement doit lui cacher le
Salbe du mollet, décence imposee par l'Église I les sous vêtements n'appararssenr réellement dâns Ie 

'nônde 
rurâl que bien

après la fin du XVIIIème siàle, relle que la « ca,n riole » qui esl lme sone dê chemis€ mi-longue fÀite de srosse bile de ménage et

que I on possède en plus grand nombre à câuse d un change un peu plus fréquent ]. Sur le « sarror », la fernme rajoute
parfois également si elle en a les moyens un << deÿantier tt sorte de tablier qui existe en version de tlavail et en
vcrsion habillée qu'elle met alors le dimanche. Elle porte aussi des fichus, des « morchoirs de cou »». La
femme, saufsi elle les a coupé pour les vordre, galde Ies cheveux longs mais relevés et attachés sul la tête au
moyen d'un ruban. Ils sont surtout cachés par un bonnet de toile, sorte de coiffe, appelee << Grisette r» à

Mouilleron. Elle << ne saurail aller en cheveux »» sorts passer pour une débauchée. Elle met aussi une mante
appelée << capot tt. Ce manteâu à capuchon la p.otège du lioid I ce capuchon leur sem fon utite pendânt les gùerres de

VeDdée ; il câchair leur coiffe blanche qui se serait âperçue de loin ]. Jamais la femme s'éloignant de chez elle ou allant
aux oflices ne sort sans çe << capot ,t. Cela ert été indécent ! En été pour les fenaisons, elle porte par-dessus ùn
chapeau de paille.

Le nourrisson est confié aux femmes de la << communauté »> quj le surveille. ll dort dans ùn berceau

I quand on a les moyens d'en avoir un. Il est ators à pâtins ce qui permet de le balancer lorcqu'il pleuIe ] ou dans une espèce

de grande boite en bois suspendue à un solide clou fiché dans le mur où le
marmot est enfoumé, bien souvent, dans ses langes humides. Le bébé est
solidement emmailloté. Ce maillot est constitué de linges de chanwe [chez tes

paysans ] qui sont rangés dans une petite « /aie » sorte de boite ou coffte. Ces

linges I pnncipalement des bandeleites ] sont qoisés et recroisés, en deux épaisseurs.

La première tient lieu de corcre, et le tout sert à

emprisotursr le bébé les bms collés au corps ainsi que les
jambes etjusqu'à la tête sur laquelle on placeur béguin,
sorte de petit bonnet que l'enfant portera pendant ses huit
premiels mois. Ces bandelettes ne sont pas souvett

changées puisque l'on prête âlors à l'urine des vertus désinfectantes. Elles sont en règle
générale tout simplemert mises à sécher. I-e bébé n'est coiffé pour la première fois
qu'à l'âge de un an et ne reçoit son premier bain que vers cinq ans. L crasse et les
poux sont alors considérés comme benéfiques aux nourissons, leur foumissant la
protection la plus efficace. De même c'est au dos de sa màe que le marmot effectue
ses prernières sorties lorsque celle-ci se rend au puits, à la fontaile, à la rnarc proche ou

aujardin. Par la suite on le place souvent daûs un « ÿrol » [ appareil en bois pour âpprendre

aux bébés à marcher l.
Quand vient le moment oir il peut se déplacer seul, on l'attife d'une §orte de

robe uni - sexe. Il commence àjouer avec des bûchcttes, des chiffons ou des chats.

Quand if est plus âgé, il court dehors pour altraper des << grcrlés >r I grillons ] ou des
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sautcrclles. Puis. plus il avance cn âge, plus il participe aux travaux p.40

de la borderie. Vers onze ans, les garçons sont mis alors sérieusement âu tlavail.
lls sont mis à l'apprentissage I selon Ies moyens des parents ] ou bien ils sont placés

comme domestiques. valets de fcrme. loués à la journée <<journaliers ». Dans ccs

cas-là, ils sont nourris par Ie maitre du jour.
Les petites filles qui n'onl pas dejouets, pas de poupée, [en rous cas chez les

pauvres I panicipent à la préparation des repas ainsi qu'aux activités ménageres et

domestiques dc la maisorurée, surveillant aussi les lières et sæurs plusjeunes.
Elles doivent surveiller également les oies, les moutons tandis que les garçons

s'occupent des cochons puis des vaches, ce qui est unc lourde responsabilité. L€
soir venu, les jeunes filles effectuent dc menus ouwages de coutue, de

raccommodage parfois de broderie pour la préparation de leur trousseau I c'est tas
rare chez les plus modesres ]. Mais le plus souvent, le temps de la veillée est

essentiellement consacré au filage de lâ lâi[e I ou autre filature ] à la main ou âvec

un rouet chez les plus riches.
Chez mes I nos ] ancêtres commmt se partage-t-on les tâches ?

læs hommes règnent en maître sur la gestion df-la << borderie t», sùt la chafue et les b@ufs I qui sont le

principâl câpihl ], sur Ie àatrage du blé [ "" aut'es grâins ] longtemps effectué au.l/éau dans la grange ou sur l'ar?e

I parcelle de terre réservée à cet effet €t que l'on retrouve dans chaque hameau ] . Tout travail saisonnier est fait en

cornmunauté.Formerdes«barges»[tasdefoin]pendantlesfenaisons,ramasserdes«àoriar»[brÀsséesde
blé ] pendant les moissons eÎ cueillir les vefldanges. L'homme règne aussi sur la cour de la ferme, sul les bêtes

à l'étable et à l'écurie I le cheval. s'il en possde un ce qui esr ass€z rare dâB me perite ou une moyentre bordcrie ], sur la
teDue des champs, des près et la culture de la

Bsttrge âu rléau, encyclopédi€ de Djderot +
Mes ancêtres I nos ] se lèvent tôt, « all

chant du coq tt el se fi€ttent au travail, « â 1d

pique du jour »», au momett justernent où le
jour commence à poindre. Dumnt les longues
et chaudesjoumées d'été, à Ia campagne, ils
font desjoumées de quinze à seize heures au

plus fon des gros trâvâux. auxquels lous
participent, moins le temps d'arrêt pour un
repas souvent liugal. Ils profitent de l'heure
de midi, au moment où le soleil est au zénith,
et cogne dur, pour fairc une courte sicste, la << mariènaille >» | mazÈ,èe en parois l. En géneral cependant,
pendant les moissons et les fenaisons, ils se reposent Ércment surtout si l'orage pointe à l'horizon ! En hiver,
ce sont desjoumées de neuf à dix heures avec des temps morts toujours utilisés par exernple, à l'abri dans
l'étable. En revanche, on se kouve plus limité Ia nuit tombée. C'est le momgnt alors des « /olsirs acâ^ » bien
qùe la chandelle soit rare, le feu soit coûteux et la lueùr de l'âre bieû faible. Néanmoins, le soir venu, apês
un sornmaire repas, c'estla <<\,eillée tt lxaditionnelle. Tous, sans exception, s'occupent. Les hommes ort la
charge des travaux de varurerie, de tissage ou bien de teiller le chanwe, de fabriquer des outils ou bien tout
simplement celfe d'émonder les noix, les noisettes ou d'écosser les êves, les pois secs, les << mougètes »>l

haricos blancs secs I . . . Les femmes règnent sur la maison avec les responsabilités de l'âtre, de la noùrriture et

leur ] et qu'elles se racontent les demieres nouvelles ou les potins du hameau. Pour
l'homme comme pour la femme, le travail est incessânt. I est D/thmé par le son
des cloches de l'église de leur paroisse ou par celle la plus proche du lieu
d'habitatioû. Sans cesse, Ieu.s sonneries cadencent le tlavail, signalent le temps
des prières qui jalonnent lajoumée. Elles ne cessent de mppeler q]ue << le traÿail
assure la santé de l'ôùe et quc I'oisiÿeté est la mère de tous lesliae§ n. Alors,
courbanl l'échine, mes ancêtres pétris de religion se remettent au travail après un

des pénates. C'est le pér:imètrc dont elles ne doivent pas sortir seules I saufau remps des gros

travaux saisomiet§ car elles doivent seconder les hommes ]. Elles ont aussi la charge des eûfants,
celle d'aller au lavoir, qui comme Ie püts et la fontaine, est un des lieux de sociabilité
féminine. C'est là que les femmes parlent de la vie privée I ptus souvent celle des âulres que la

I
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signedecroix... p.41
Pendant lajoumée, Ie soleil et les trois

sonneries de I',4rgélxs que l'on enlend résorxrer
là-bas dans le lointain, suffiseût à renseigner sur
les horaires. Et peu importe l'heure exacte, nos
ancêtres finissent leur ouwage, y compris le
dimanche matin. Il n'est pas rare d'arrriver en

retard à l'église, personne ne s'en offüsque ! Le
temps n'estjamais compté !

D'ailleurs, lorsque 1'homme va à la foire
ou qu'il se rend dans une ferme voisiûe, il part
généralement pour lajoumée. À Mouilleron, les
foires se tiennent I sous Louis xlv ] le mercredi de
chaque fiois saufen octobre, le I è jour de
Carême, lejour de la mi-Carême, l'Ascension, la

r

veille de la Fête-Di€u, le l4 septembre poùr les louées, tandis que la foire aux chevaux a lieu en décembre. ll
y a aussi un marché tous les mercredis. L'assemblée dite « Priÿ€il » a lieu le second dimanche de juin.

Les seules urgences réelles de la vie quotidienne sont inspiées et justiliees par la crainte de la
damnation étemelle : c'est le baptême qui doit être dolrrlé soùs troisjours au grand maximum, et la course du
curé allant à tÉvers champs, précédé de l'enfant de chcDur agitant sa clochette, pour donner I'absolution au
moribond. Pour le reste, tout est Iié au travail dur et
inconditionnel enclin aux caprices des saisons et de la
météorologie du moment. læs hommes s'occupent moins, sans
arrêt, si les gelé€s empêchent de cultiver le sol i mais cela ne
dispense pas tout de même de s'occuper des bêtes à l'étable et
dont il faut sans arrêt change. la litière, les nourrir, les conduire
à la mâre ou à l'abreuvoir quand il n'est pas gelé et ceci
plusieurs fois parjour.

Le seul.repos est pour le dimanche et les jours de fêtes
imposés par I 'Eglise, hormi s pour les tâches j ournalieres
obligatoires liees au bétail et aux volailles. De mêrne, en période
des/eaaÀons [ramassage des foins ], en période des moissons ou
encorc pendant les vendanges, surtout si le mauvais temps
menace de gâcher la récolte, on n'hésite pas et on s'active au
plus vite avant les dégâts éventuels que peuvent provoquer les
orages que l'on voit ariver dans le ciel.

t-es Moissoas à
Mes I nos ] ancêtres travaillent donc sans arrêt : qu'ils

soie[t voûtés sur la charrue ou tenant la binette à la main,
penchés sur le carré de raves dans le corrli/ [ jardin ] ou les mauvaises herbes sont proscrites. Car disent-ils
<< un binage taut deux aror4ges » ; qu'ils soient la faux à la main fauchant inlassablsment le foin ou le blé

,'r, r durant de longues et penibles heures. Courbés jusqu'au sol,la faucille à la main
taillant la fragile luzeme ou eûcore qu'ils soient ârqués sous le poids de lourdes
charges I pienes, bois, paille, foin . . ] transportées tout simplemett bien souvent à dos

d'homme dans une hotte de vannerie ou bien tlrant ùn << tue homùe )t I charre(e à

bras l. Ils se reposent peu !

Mes ancêtes n'en savent pas moins se défouler, se détendre, en groupe et

même en public. Au fil de l'amée, nombres d'occasions se présentent à eux taût au

plan de la communauté exté,rieurc qu'à celui plus intime de la famille comme lors
d'un mariage par exemple. L'annee est truffée de nombreuses fêtes lai:ques aussi

mais sultout r€ligieuses : Pâques, Ascension, Assomption [ 15 aoûl ], Toussaint,

Noël . . Sans oublier, la Chandeleur, Mardi-gras, la Micarême . . . etc.

Le mois de rnai, dont le « premien ai ,t ÿoit la coutume des feuillages el

avec parfois la plantation d'un arbre dit « arbre de mai ,r' Sùr le plan religieux,

I
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c'est surtout le mois des pèlerinages et des pardons . . . p.42
voué à la Vierge Marie, qui compte énormément pour nos ancêfes. Puis, bien sûr,
aussi il y a les fêtes patronales I on dénombre, par an 4] jours de Iètes chômees dalls le drocèse

de la Rochelle ]. Il faut en plus comptabiliser égâlement les jours de noces, les fêtes
privées.

Panni les jours chômés là\cs, il y a la /ëte de /a Sr Jca, [ 24juin ] où l'on va
impérativement pour payer son loyer, son fermage ou son métâyage. Pour la .t
Martrk, on va se faire embaucher ou se fairc payer ses gages. Puis, il y a aussi la S,
,/irc?rr. qui tcmine les vendanges avec en final : le « foulage », aux pieds, des
misins pour ceux qui ne peuvent aller au pressoir banal.

Le <<jour du cochon tr, jour chômé également, est une étape familiale
traditionnelle coupalt l'hiver. Surtout, cette rejouissance réunit les üeux avec les
jeunes afin d'assurer le suivi de la connaissance de la préparation du goret, de la
cuisson des pâtés, desjambons, des boudirls et a\1tes tripailles. Ces demieres, sont
obligatoiremeût lavées dans un rrr$eau ÿrjfûaturellement en hivel : c'est à dire un

ruisseau torrentiel situé non loin dc la maison. Cette pratique est régic par une loi.
À la sortie des mauvais jours, c'est le temps des grandes « 6res « ou « âüai7leJ » autement dit de la

grande lessive annuelle. On lave pcu souvent car les matières sont d'autant plus résistântes que les lessivages
justement sont peu fréquenls. [Æ lessivâge se fait pendant trois jours durant. Le premierjour qu'on appelle
<< Purgatoire » est consacré au passage du linge dans une «pore )r I gnad cuvier ] où il séjoume avec des

cendres de bois I qui remplace nos lessives ]. l-e deuxièmejour « / en/er » est Ia séance du àarlage du linge :

celui-ci est frappé, martelé sans arrêl à l'aide d'un « àator » [ t"ro; ] au lavoir ou à la riviere proche, pris il
est << ragoÿllé », L remrer dans I eau ] pour le rincer. Enfin, le roisième joutr,le << Paradis ,t est Ie jour du sechage
et du bla[chiment du linge, qui est âlors étendu sur l'herbe des près ou sur une parcelle réservée à cet effet
appelée'. l'éparou oi le pdradis I dans les fâmilles les plus âisées, la lessive était faite pâr du persomel qu'on paye à cet

efier, les laveuses ôu laundières. Puis le linge est repâssé - ceci chez les riches - les coiffes notsnlmenl avec de lourds fers de fonle

chauffés sur les braises. Il est €nfin rangé dans les cotrres ou les armoires ]. la rcligion, comme on vient de le voir, est

présente même dans le simple fait de lessiver. Dieu est donc partout dans chaque acte, chaque momeût de la
joumée de mes [ ûos ] ancêtres !

Au nombre des autres temps forts d'occasion de défoulement ou de
décompression, on trouve encore les frtes directernent liées au travail :

ellesjalonnent les saisons modes de fin d'année, celles marquant la fin des
fenaisons, des moissons, des vendanges, appeléesl. <</ëte dÿ dernier char
» | cha;nel]e l, « /ële de la dernière meule »» f ae foin I appelée encore âussi la
<<fête de la dernière gerbe », sans oublier la «]r'àte de St Blaise »r, qùi est
célébrée partout en milieu paysan, tout en rcstant une fète
t aditionnellement calmc. Reslent les Ëtes familiâles dont essentiellemeût
le mariage ; il est souvent un grand moment de la vie parentale et souvert
égafernent l'occasion de plusieurs joumées de festivités. Du coté de l'Église, I e lendarrain de la Chandeleur I
2 Iéwier donc le 3 ] ouvre le ban des manifestations collectives aDnuelles:. Mardi-Cras esltne explosion où
f'on décompresse préventivemenl âÿant d'entrcr dans les quamnte lottrs de Carôme consacrés complètement,

en plus du travail quotidien, au jeûre et à la pière. Partovt, Madi-Gras
est lejour des excès ! On mange, on boit, on chante, on hurle, on danse,
même au creux des plus petits villages. Puis arrive Pâques : c'est le
temps de confession, de communion qui ramène aussi le printernps.
C'est la demière étape religieuse importante avant que ne coûrmencent
les gros travaux champêtres. À cette fète pascale s'ajoutent, très tôt, le
jour du lundi qui est alors consacré à un pèlerinage en procession auprès
de quelques fontaines miraculeuses des environs ou à quelques chapelles
voisines où I'on y vénère un quelconque saint.
€ le Père d€ Montfort en mission

Le Père de MonrJè'rt I poù' ne cirer que lui I est très glorifié dans
notre région oir il fit notamment de nombreuses missions dans l,évêché
de Luçon, dans les années 1710-15. De nombreuscs églises sont
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restauées sous sâ houlette tandis que des calvaires sonl édgés p.43
un peu pârtout.
€ Croix Hosannière

La vie de mes I nos ] arcêtres estjalonnée en permanence de phasc
chrétiennc ce qui en fait des êtres totalement,.< imprégnés de religion »». Lelur
vie, au quotidieû, est marquée e1 envahie par la foi à laquelle se rapportent des
gestes rituels ainsi que des << us et coutumes » liés à la prâtique cultuelle.

Lajoumée de mes ancêtres est ponctuée de saluts et de signes de croix
avec surtout la prière du mâlin, du soir, le salut de midi et du soir avec encore
une prière à fa Vierge Marie. Le loul est scaldé par l',4rgélus qui, du haut du
cloÇher, fait entendre trois fois par jour sorl appel à I'oraisor et jusqu'aux
quatre coins de la paroisse tout en donnant âùssi I'heure-

A chaque repas, le pain est béni puis c'est le << Bénédicité » qne l'ort
récite debout parfois à genoux et avant naturellement de s'âttabler : << Békissez-
nous Seigneur. Bénissez cetle table accueillante et procurez du pain à ceka qùi
h'en oht pas. Ainst soit-il »>. Les nombreuses pénuries expliquent le profond
respcct que mes ancêhes ont pour le pain.

Ot fait un signe de croix sur le pain que l'on va entarner. Un signe de croix avaflt de se mettre au lit.
C'est un véritable automatisme du soir au matin I Signe de croix en passant devant un calvaire ou une simple
croix de bois qui borde le chemin. Signe de qoix devant le convoi conduisant un mort au cimetière ou l01s du
passage du curé portanl le Saint-Yiatique-

A tout cela, s'ajoute une ftéquentation assidue à l'église avec la p@tique
obligatoire des sacrements. I-a messe du dimanche, la communion, nécessaircment
precédée de la confession, est un devoir régulier assez bien respectée surtout, à Pâqùes.

Malheur à qui transgesse l'hégémonie instituée par I'Église !

Calvaire Monfortrfu ,
Ainsi, seul I'enfant légirime, né d'un mariage approùvé, partira sans handicâp

pour uûe existence qui est un parcours du combattant pour Ie croyant. Dès la naissance,
le marmot souvent très vite malmené [ quand il n'â pas été à demi écorché pâr les fers de lâ sâge-

femme l, à peine sorti du ventre de sa mère, est langé, ficelé, puis à tmvers la campagne
par des chemins creux, parfois sur des kilomètres, est conduitjusqu'à l'église pour y être
baptisé. Peu importe s'il est fragile ou prématuré qu'il fasse un «y'oid de louc »» floupf,
une chaleu torride ou qu'il pleuve comrne <<vache qui pisse »>,le poupo[ est emmeré
illico presto pour être ondoyé, sacremgnt qui le lavera du péché originel.

Déji pour naître, l'enfant doit accomplir un parcôurs bien souvent difficile étant
donné les cooditions I parfois de violence ] qui entourent fréquemment sa naissance. Si le
travail d'accouchement est trop mpide, bien souvent la palturiente accouche seule et doit
se débrouiller avec l'entourage présent : sa màe, sa belle màe ou ses ûlles ainées si elle
en a déjà !

€ Famille nombreuse dù xvllème
Quard tout se passe nolmalement, on prévierl la sage-

femme qu'on appclle plutôt << bonne mère t ot) << ùatrone ». Celle-
ci, bien souvent, inspire plus volontiers de la crainte que du
réconfort à la future mète. La << matrone » est choisie [ é]ue ] parmi
les femmes âgees de la paroisse : il faut qu'elle soit rnàe d'une
famille nombreuse. Elle a tout simplement appris son métier sous

la houlette d'une corsæur. Elle doit surtout être de bonnes meuts.
Elle prête alors serment sur les évangiles. Sâ relation avec le curé

de la paroisse est parfois très étroite puisqu'elle se doit de lui
rapporter certairs faits . . .

On ne peut imaginer I aujourd'hui ] sa panoplie de crcchets,

d'oùtils en tout genre, ni le matériel qu'elle apporte avec elle :

pelle à feu, tisonnier, crochet de balance romaine. Cette panoplie,
inquiétante, en dit long sur ses techniques très diverses. Ainsi,
lorsqùe le << trsÿail t'aÿance pas assez ÿite », elle envoie un

I



hornme atteler uûe charrette pour y faire monter la futule mere et p.44

la faire promener par les chemins cahoteux, histoire d'accélérer les choses - . .

Dès qu'elle débarque dans la maison de la future accouchée, elle commence
par choisir lc lieu de I'accouchemenl I en générâl près de la ch€mine€ ]. Puis, elle fail
asseoir la pafurieûte et lui fait réciter des prières préliminaires obligâtoires sachant
qu'en ces temps-là, nombre d'errtre elles meurent en couches. Elle vérifie ensuite les
linges, fait remplir des bassins d'eau chaude et apporter le lit I bien souvent une simple

paillæse I devant la cheminée afiû de garantir à l'accouchée à la fois lumière et

chaleur surlout en hiver.
Après quoi, notre « matrone tt, à7a cafipa ne taturellement, se précipite

dans la cour de la ferme. Elle saisit lâ première poule passant à sa poltée, lui tord
vaillâmment le cou, la plume, la cuit et prepare un bon bol de bouillon à sa cliente,
tout en se versant pour elle, un grand verre de gzaale I eau-de-üe ]. Alors, elle
regagne le groupe de femmes, parentes et voisines réunies près du lit porrÎ caqueter

avec elles. Si toùt se passe bien, et vite, tânt mieux !

l.o$qu'un bébé vient mort-né, on se hâte d'ernrnener parfois le petit être à

une chapelle miraculeuse I en, un de ces lierx relisieux, que les historiens app€llenl des

« sonctuaies à répit »f, où I'on prétendra, évidemment de bonne foi, l'avoir lu
tressaillir, L'on poùrra alors en profiter pour le baptiser ce que peut faire toùt bon

chrétien devant un enlànt en danger de mort. ccci, afin d'assurc, le << salut élernel tt de cet enfant et de lui
éviter les « /imôes » dans lesquelles, sinon, oir il errera intermimblement.

Le traumatisme des parents est certain dans ce cas-là. ta chair de leur chair va errer étemellement au

P rgatotre.lls ne poürront le rejoindre au Pdrad,s quand leùr moment sera venu car il te doute pas un instant

d'avoir mérité leur plac.. dans cet Eden ! Si Dieù doit reprendre cet enfant qu'il vient de leur donne!, autant
qu'il le fasse dans les meilleurs conditions pour eux ! Détresse, desespoir, I'amour des pâreûts I même s'il n'esl

pas le même que celùi des parenrs d'aujourd'hui ] est incontestable !

Et si le nouveau-ré est parfâit, tânt mieùx I Siron,la matrone
est là pour remédier aux délaillances de l'Etemel. Elle n hésitc pas. en

effet, à << pdrfaire >t le visage du nourrisson né avec Ia tête en forme de
poire ou allonger un visage trop cârré à sor goût ou né avec d'autres
disgrâces. Elle n'hésite pas non plus si la tête du marmot ne lui revient
pas à << remodeler >tle tisage.La matone, qtti n'a pas reçu la moindre
fomation en lâ matière, met un point d'honneur à parfaire l'ceuwe de la
nature. Sans économiser ses forces, clle allonge également les tétons d'une fille afin de la preparer à être, plus

tard, une bonne nourrice.
La mortalité infantile est terrifiante [ à cela rien d'étonnânt, enre autre. w les déplorâbles pratiques des sages-

femmes d'alors ]. La mort fauche 25% des enfants avant un an, 4070 avânt leur quâtrième anniversaire. Ce qui
reüent à dire que, un bébé sur quatre disparaît avant sa première année, un auhe n'atteint pas vingt ans.

Quand aux deùx survivants, l'un disparaît entrc vingt et quarante cinq ans et le demier atteindra peut-être

soixanle ans. plus raremenl quatre-vingt.
Mes I nos ] âncêtres s'âttachent-ils à ces petits êtr€s que Dieu leur confie, pour les leur retirer parfois

ensuite si brutalement ? Probablement. Mais de façon générale, la mort apparaît comme une réalité avant tout
familière que ce soit chez les plus aisés comme chez les plus humbles. Des gens de tous âges «pcJser,, » et
« rendent leur esprict â Dleu » ( sic ). C'est, ici, l'ordre des choses et c'est celui de Dieu . . .

Mais Dieu at-il donné l'otdre àla matrone d'utiliser certaines pratiques envers de pauwes femmes
qui ont péché ? Car la matone ne rcchigne pas non plus à torturcr ph,§iquemeût sa patiente, à user de

çhuûage, de « harcèlen ent » afil de s'acquitter pour le mieux du rôle
d'inquisiteur impitoyable qu'elle se voit reconnaître par les prêtres I pour

le sûr, pârfois par lesjuges ] face âux màes célibataires qui ont «lurles ». À
celles-ci. notre « àonre rrâle » saula toujous arracher, au moment le
plus crilique I en la laissanr parfois souffrir inutilemeni ] le nom de son
séduçteu pour mieux pouvoir le dénoncer et le faire poursuiwe.

Et, pour mieux parachever son ouwage, bien souvent, elle laisse
périr l'enfant après avoir reçu le secret de l'accouchée quand ce n'est pas
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la màe, elle même, faute de lui donner des soins convenables. p.45
N'est-ce pas un bâtald qui meurt de toules les façons !

Le monde dc mes ancêtres n'est pas tendre avec les filles séduites et
abandoturées, Pour éviter I'infanticide auquel elles seraient tentées, elles doivent
faire déclaration de leur grossesse et bien souvent c'est la délation qui les y
oblige. On n'esl pas charitable avec elles et personne ne s'avisera dc les plaindre
I de nosjoùs, cela apparan fon injuste et cruel ] car elles savent et, leurs parcnts aussi,
qlJe « Filles et ignes sont difJiciles à garder ,t, qn'il «. y a toujours quelqu un
qui passe et qui ÿoudrait /drel » et, ne dit-on pas aisément aussi, : << rentre tes
poules, j'ai lâché mes coqr ». Tous sont prévenus, y compris l'intéressée, à clle
donc de se débrouiller ! C'est un monde réellement injuste pour la femme mais
aùssi ùr molde de violence en géneral ou le üol est aussi courant qu€ la simple
paillardise.

Toute la üe, c'est le parcous du combattant pour le garçon et encore
plus pour la fille. Dès que l'enfant gandit, il doit s'acquitter de ses devoirs de
chrétien. La prcmière con[nunion I seconde étâpe religieuse aprcs le baptême ] marque

alors le passage de l'enfaace à I'adolescence tant sur le plan spirituel que terrestre. C'est justement au
moment de cette phase là que le garçon est mis sérieusement au travail de la ferme et pour les filles de la
mâison . Pour ces marmots, l'enfance ne dure guère. Dès cinq à sept ans les petits passent dtectement dans le
monde des adultes dont ils partagent aussi bien les favaux que les vêtements et les modes de vie.

Puis arrive la troisierne étape importante, le mariage.
Pour courtiser une fille, pour faire comprendre à la

dernoiselle ses vceux et les émotions qu'elle lui cause, mon
I notre ] aïeul paysan va agir au plan physique. Il pince la fille
au bras ou lui donne une bourade dans le ventre ou dans le
dos. Il lui arrache son peigne, son bonnet ou son foulard.
Timide, peu bavard, maladroit ou brutal, il obéit à un code
d'amour rigoureux en vigueur depuis des décennies voire
depuis des siècles. Tout est codifié eû matiàe amoureuse et
sentimeûtale. C'est Ie morceau de cochon que l'on oflre ou
une branche d'« aàtipl, » [ aubépine ] qu'on dépose au matin
dt prenier nai sv le rebord de la fenêtre ou devant la po e
de l'élue, qui a compris et sa famille eûcore davantage.

Les mois passent et tout se met en place, en silenÇe.
« L'oie est mise au pot et le cochon aÿ saloir » en prevision des epousailles prochaines. Parfois, les amoureux
vont plus loin avant cefte fète car la jeune fille soùyent << a jeté son bonnet derrière le moulur ». Mais cela ne
change rien car la virginité n'estjamais qu'un détail, On acÇepte un peu partout le mariage à l'essai voire le
concubinage prénuptial mais à coté de cela on t'accepte pas la rupturc de fiançailles I car l'honncur esr ensasé ]
et la fiéquentation non sanctionnée par un mariage. Dans certaines régions, il n'est pas rare que Ia fille
courtisée garde même son amant dans son lit toute la nuit, pour la passer à ses cotés « en tout bien tout
honneur »». À elle de résister à la tentation d e << prendre un paîn sur la foumée »> otbien a empêcher « /e crdl
d'aller ou fromage »».

On a beau conserver par priûcipe la chemise, les élans naturels sont souvslt top ÿiolents et il s'ensuit
que les conceptions prénuptiales soit frEuentes I mÂis c'est

égal€menr aussi une preuve de fertihé l. Cela est bien pe4u un
peu dans tous les milieux. II faut alors souvent demânder
une dispense de bans à Monsieur le Curé pour accélérer la
célébration des noces. L'essentiel est de Égulâriser les
choses faute de quoi le « àdtard » cristalliserait Ia hontc et
I'opprobre sur la famille toule ettière.

En règle génerale, la majorité des mariages sont

arrargés et approuvés par les familles. Plus mre et, cela
arrive, les jeunes gens se rencontrent loIs de fêtes ou de
joumees spécifiques I ceci se ferâ sunout plus târd fin xvlllè '

t.
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xlxè ], comme aux « /o uëcs de la Sainl-Jeon t»,foies p.46
où les domestiques qui viennent se prcposer poù les havaux
d'été se Aéquente[t alors plus librement sans accord.

l, séquence Ia plus importaûte est << la demande en

mariage »». Le moment venu, un nouvel âcteur intervient.
I'entrernetteur, qui peut être un ami ou un parent. Il se presente

alors dans la famille de la jeune fille pour obtenir I'accord
définitifdes pa.ents qui savent déjà et comprcnneût
irûn&iaternent. Tout se fait par signes car le monde de mes
ancêtes est un monde oùla loi du silence domine ! L'homme
sera ou ûe sera pas inviter à s'asseoir §elon l'accord intervenu. la
màe roùlera ou dérculera ostensiblement son tablier ou bien elle
ôtera un objet de la table, y placera ulr ustensile en évidence, à

l'endroit ou à I'enven, ou bien elle éteindra le feu ou ira le
tisonner . . .

On prononce peu de parcles, on se contente de regarder,
de suiwe ce gestuel dont on possède le code. Puis, si l'accord est

favorable, on trinque en choquant les verres ou en se frappant dans les maiN à la mâniàe des maqügnons.
Ce qui Euivaut à un « rop ii ». De la sorte, une demande en mariage n'est jamais officiellement refusée,

aucune parole définitivc n'est jamais prononcée, donc aucun affront n'est subi et, en cas de refus, l'honneur
est sauf ! D'ailleurs, ùl refus serait une offe[se gave. Et puis, il y a souvent d'autres enfants à marier dans

untempsprochain!1..
L'amour entre époux existe-t-il ? Sâns doute, quelques fois, mais plus raremeflt non puisque les

mariages sont en géneral arrangés. Néanmoins, ce qui est certain, c'est que le mariage bafouant l'ordre établi,
donne voie à la désapprobation publique. Quand un vieillard epouse unejeunesse ou qu'un gars aille prendre

une fille dans une paroi sse voisine, c'est un sacré << charirari »» I on le chanre, on le cbahute l. Ne dit-on point que

<< martage de jeÿne homme et dejeune lille es, de bie, » mais que « msriage de ieune homme et de ÿieille est

de rien t» et, à plÿs foriie raison, qre << mariage de vieil homme et de jeune.lille esl du diable ».

Qu'uû mari se lâisse battre ou tromper par sa femme, ce qui est pire, c'est encore là un saûé
<< charivart »» dans lehameau. On dit aussi qu:e << ùau|ais cheÿal ÿeul l'éperch, ùauÿatse femme ÿeÿt le
bôton t et, tûpète-l-oî au mari oublieux, que << le charyau doit commander la coiJle ».

A l'homme de se faire respecter. Il est approuvé d'âilleurs par la communauté, lajustice, I'Eglise,
I'unive$ tout entier si besoin est car la femme est, bien souvent par défitition, l'instmment du diable. N'est-
elle pas toujours comparée à Ève ! Si, elle faute, elle n'a que ce qu'elle mâite et le traitement n'a pas à être
clérnenl << qui bat sa.femme aÿec coussin croit lui faire du mal el ,te lui hit rien ,> dit-on. Et encorc << battre sa

.femme avec un sac de farine, loÿl le bon s en ÿd et le mauÿais resre )). Les anciens disenl encrûe <<des femmes
el des ch\atLr, ien a point sans défau, » et, renchérissent-il s : << Quand les cheÿetlt coù encenl à blaûchir,
laisse la femme et prends le vin »» d'autant plus que, ne dit-on poinl encorc '. << la charrette abîme le chemin, la

femme I'homme et l'eau le in »».

Ainsi pensent mes I nos ] ancêtres du XVIIè, XVIIIè,XXè [ et souvent €ncore ceu du XXème et xxème siècles

]. IIs prisent leurs epouses à leur manière. Mais, peut-il y avoir une
place pour I'amour, dans une société, à la fois crue et brutale ?

Tant qu'à l'âmoùr filial, il est restreirt, est conditionné par le fait
que le garçon ne voitjamais son père seul mais uniquement au

milieu du groupe d'hommes et que Ia fille ne vit qu'avec les
fernmes de la maisonnê. Le fils est systématiquement destiné à
vouer à son père un sentiment de rcspect et de soumission d'autant
plus, si son pàe est devenu le chefde la famille, après le décès de
l'aieul. Dieu ne cornrnaûde{-il pas de venerer son pere et sa màe !

Mais ou est réellement la part de l'inclination et celle du devoir ?

Revenons à la cérémonie religieuse du mariage, étape qui
fait suite à la demânde en mariage. Elle se deroule en principe dans
l'église de la paroisse de l'épouséc après un éventuel contrat de
mariage passé [ plus Îréquemmenl qu'on ne pense ] devant notaire.



l.â date du mariage a une graûde importance p.47

I saufgrossesse avancee ]. Ce ne peut être en été, saison entièrement
consacrée aux gros travaux estivaux. Pas pendant les périodes
d'inrerdils pal les lois de l'Eglise : le Carâre,l Awnt . - . pas en
mai parce qu'on dit : (< noces de mai, noces mortelles t, eI, encote I

« mariages de mai ne.fleurissent jamais ,». En conclusion, l'on peut
s'épouser en janvier ou février, c'est-à-dire entrc « /es Àols » [ 5

jaîÿiet I et le Carême. Puis m novembre, mtre les demiers lravaux
de labour et /7r,er, [ 2 décembre ]. Peu importe quel jour, mais pas
Ie dimanche, jour consacré au seigneur, pas le vendredi,jour de
jeûne imposé par l'Eglise, alors c'est souvent le madi suivi de
deux jours permettant de prolonger les festivités.

La mariée n'est pas en blanc I comme de nos jours ]. Elle porte
pour I'occasion urle robe unie rouge ou jaune I seton les moyens de ta familte ] souvent bleue ou noirc dans les
milieux les plus modestes.

Le curé bénie l'union. Le sacristain sorùre les cloches à pleine volée puis la noce s'en retoumc au
domicile familiale, soil à pieds, soit les mariés sont installés dans une carriole précédée d'un violoneux qui
tire sur son archer ou d'un musicien qui fait toumer sa üole. Cejour de fëte, on améliore l'ordinaire en
rajoutant dans la soupe un morceau de lard ou de cochon frais I seulement cejour-là, au XvIè, xvIIè, xvlllè chez ies

plus pâu\res ou alors en période de djsene l. La part de viande qu'on mange avec les doigts est découpee et déposée
sur une épaisse tranche de pain chez les gens modestes. Mais, parfois, il se trouve que certaines familles font
waiment pour I'occasiot << bombance »» à cordition d'avoir mis quelques sous de coté I

l,e couple, souvent marié à dix huit ou vingt ans, âura des enfants presque tous les ans durant une
botne vingtaiûe d'ainées I ces enfants sont très âttetrdus au sein de la communauré âfin de renouveler Iâ mâin-d'.Êuwe j avec
l ère de I'idustrialisation l'âge du ûÂrisge devienl plus tardii 26 à 28 ans pour les hommes, 23 à 25 pou les femmes landis que le
rombre d enfanls régressem ]. læs femmes engendrent alors beâùcoup d'snfants quand elles ne decèdent pas en
couches. C'est le cas pour une bonne majorité d'entre elles. Pour celles qui résistent aux premières couches,
et, qui soût donc constituées vigoureusement, elles donnent à peu près lejour a une bonne dizaiûe d'enfants
dont, tous hélas, ne survivront pas. Elles allaitent elles-mêmes leul§ bébés et, de ce fait, elles passent par des
intervalles d infsdlité ce qui limite tout de même un peu le nombre de naissance. Les cadets sercnt le plus
souvent de l'âge de leurs neveux et nièces, enfants de leurs Aàes ou særrs ainés.

Beaucoup de femmes meurent souvent tlopjeunes ainsi que leurs nourissons qui les suivent parfois,
sous peu, dans la tombe. On est ésigné quand le malheur frappe les jeunes comme les plus anciens. On
accepte d'autant plus la mort que I'on sait dspuis toujours que cejour là est un jour inéluctable !

C'esl << l heure des heüre.r », celle or:r Monsieur le Olré vient appottet le Bon Dieu at noumnt et, ou
<< l ôme passant »r,le cnrps sem enfermé dans û << linceul »r,morceau de tissu, composant syslânatiquement
chaque trousseau de mariage. Les vieux, résignés pensent, et disent ircniquement en parlant de leur mort
prochaine I comrne auiourd'hui encore ], «ÿ sait ben qu' faÿdra y aûiÿa mais
y en su poiûl Pressé »r'!

Mes I no. ] ancètres meurenl aussi beaucoup d'accidents. À
comm€rlcer par les coups de sabots donnés par le bétail, la loyade, la
chute d'arbre ou la foudre lors d'exceptionnelles intempéries . . . [a
maladie aussi fait des ravages. On attrape fiqùemment la « corlirre »

I en parois ] due à une malnutrition et parfois à cause de l'eau de Ia mare
qui est souvent polluée lors de période de sécheresse. Plus encore, on
souffre régulierement de <<fèvres » volontiers qualifiées de (( rnaligrres
t ojJ << intermittentes ») et dites « r,e/ce.r » ou « qra,./eJ » selon qu'elles
connaissenl une recrudescence tous les tois ou quatrejours. Ces fièwes
sont souvent de natùe paludéenne dues à l'humidité du climat, à la
proximité de lieux marécageux et aux intérieuE malsains. Justement,

<< l'éberluchc »», cette fièvre des marais, s'athâpe souvent en été, à la suite

d'\û baIlal « chaud ety'oid » qui devient vite mortel.
Au XVIIIè s. la plus terrible des maladies est la variole appelée la

<< ûort rouge »t, Elle décime des familles entières. Un deuil û'épârglle par
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conséquent guère de famille p.48

ni de foyer cela d'autant plus que I'ot vit
nombreux sous le même toit, que la
promiscuité et le manque d'hygiàe ollrent des

terrains de prédilection à la contagion.
é Cimetière de campagre avec sa croix hosrnnière

Précédée ou non de la maladie cottre
laqucllc nos ancètres sont lotalement démunis

[ à cerre èpoque ] au poinl de « ne plus saÿoir à
quel saint se rouer t> ni à quel sorcier
s'adresser, la mort est omnipresente. On ne
peut rien coûtre : « e/le a des ailes qui la
portent partoul et une faux qui trakche lout-

Elle est aÿeugle et û a poikt d égard à l'âge, ni à la conditioh. ni à la qualité el élat des personnes. Elle est

sans oreille, elle n'écoute ni les prières ni les plaintes d'aucun, pour 1ÿancer ou reculer ». Etpoùrtant,poÿt
les cas les plus délicats, ûos ancôtrcs n'hésitefll pas à rccoudr au renlbrt de la religion et à ses nombreux
saints . . . qui hélas ne font guère vraiment de miracle I

Alors, quand la gzardc .îaucheuse esthélas passée, on dépose Ie corps dans un cercueil si on en a les

moyens ou bien dans rm simple linceul. Après le service religieux, notrc doyant sera inhumé dans << I'oùche
de baille-bec » | cimeLière ] et surtout en teûe bénite. Cette faveur est rcfuséc aux enfânts moit-nés non

baptisés, aux vagabonds qui ne monrent aucun signe de religion sur eux : médaille, croix . . . , aux méqéants
bien sur I proresranr. juif. . ] et, au pire de tous, les suicides pendus, noyés ou autte qu'on Passe alors pal-dessus

fc mur d'un coin du cimetière et non par la porte d'enhée toujours sumontée d'une croix.I* « carré herbeut
ron 6lnl » l pour les suicidés enlre auùe ] est toujours aménagé tout au fond du cimetière et derriàe l'église.

L'entenement se fait donc âu cimetière du village quelques fois à celui du village voisin si le
« //lpas.rl )r en est issu ou si toute sa ftunille y est déjà enterrée et, avec bien sûr l'accord de son curé.

Jusqu'au milieu du XVIIIè siècle, les plus riches se font
inhumés dans l'église - les nobles surtout - sous les dalles du
saint lieu puis, faute, par manque de place de ne pouvoir
reposer dans l'église, on cherche à l'être sous le porche ; enfin
pour les mêmes raisons dans l'enceinte même du cimetiàe où
l'on veut encore êfte le plus près possible de la croix centrâle

Ila ûolr hosannièrc, deÿant laquelle les fidèles ch tcît l'Hosanna d\t

dimânche des naneaa ] cependant que los tombes des gens plus
modestes se déploient autour.

Pierres tombales du xvIIIè siècle pona l'inscription:
« cy gist le corps de Mire Amâult, Sieur de la Mothe, conseiller du roi et

son receveur paniculier de lâ MaiFis€ de Fonletrâyle-Comte et gruerie de

Secondisnn âsé de 69 âns, décédé Ie 12 mars 1751 P.P.Luy » au cbâteau de

lâ Mon€ ; pierres retrouvées dalls l'église de Mouilleron t
L'âge du défunt n'est pas toujours correct car nos

ancêtles ne mémorisent jamais leur date de naissance. Leur âge

I sunoul celui des vieillards ] est toujours extrêmement imprécis
saufpour ceux qui naissent un jour particulier, une fête
religieuse remarquable, comme : Noê1, Pâqucs, Pentecôte.

Mes I nos ] ancêtres sont dominés par l'exigence de la religion. Le pétle est tout puissant comme on
l'a déjà w ! Tout est source de üainte et les superstitions sont nombreuses. On se garde d'évoquer la mort en

disalt << il est morî tt préférânt dire qu'il « d passé » autrcment dit << dans l'autre monde » oü mieux qu'il (( es,
trépassé >».

l-Ôrsque la mort fiappe, dans la maison, on arrête les sonnettes, les balanciers des horloges, on voile
les glaces, les miroirs I si oû en a bietr sûr ] pour <<que l'âme ne puisse y ÿoir son relet tt; on vide toute eau
contenue dans les récipients pour que « / .ime ne s'y noie pas, tentée d'aller y laver serpécrls » ; on ôte aussi
parfois une tuile du toit po|ur qÿe << l'âme puissc gagner les cieur »»; orl s'abstient également de balayer, de
craintedelajeterIi'âme]aveclapoussière;onnoueunvoilenoirausommetdelâ«àoarrè»[ruche]afin
dc dire aux abeiiles qu'elles s'absliennent elles aussi de butiner durant le temps du deuil de peur que par
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mégarde elles ne piquent l'âme du défunt. p.49
Les crédulités sont quotidiennes. Une femmc ayant ses règles

nc doit pâs aller à la fortâine de peur d'en polluer l'eau. Pendant sa
menstruation, elle ne doit pas pétrir la pâte à pain << hourritu-a
sacrie » qu'elle souillerait alors, car on doit respecter lc pain
« quolidien » el é\,ttt tout geste profanateur ! Le poser à J'envers
entraine les pires cataslrophes: << le diable enlre alors dans la
maisoh, I argenl s enfuil. la Sainle l/ierge se met à pleurer ct les

.lîlles ne trouvent plus de maris . . . » |

l,es connaissances de mes I nos ] ancêtrcs sont exbêmemmt
limitées et mille évènements I qui sont de nosjoun parfailemenr connl§ ]
restent à leurs yeux inexpliqués et incompréhensibles. La foudre ne
peut expimer, pour eùx, que la colère dù ciel. De même, une année
de pluie ou de sécheresse ainsi qu'une maladie inconnue
accompagnée parfois d'épidernies ravageuses ne peut être, à leurs
yeux, qu'uûe punition divine !

Mes ancêtres croient aùx signes, aux mimcles, au pouvoir des
reliques des saints à qui ils rendent grâce par des prières et des ûeuvaines. I-orsque Dieu ou ses saints font lâ
sourde oreille I par exemple, lorsque lâ sécheresse s'élemis€ ], on fait plus d'efforts, on va imrnerger à la fontaine
voisine, miraculeuse rlaturellement, la statue du saint récalcitrant qui peut et doit exaucer les prières qui sont
faites pour obtenir la pluie.

Mes ancêhes ldu xvIIè, xvnlè, xlxè ] sont des c.oyants authentiques, incontestables. Dieu est
omniprésent à chaque instânt de leur üe terrestre, qui n'est qu'un passage. Aussi, chacun essaye de meriter le
Paradrs, récompense suprême en évitant, autant que se faire peut, de multiplier les mauvaises actions qu'ils
doivent d'ailleurs relater en confession pour en obtenir le pardon. Au X\rIè siècle, qui blasphème est puni par
ou il a peché. On lui coupe la langue carjurer est formellement interdit puisque cela évoque le nom de Dieu.
Mais il y a une quântité d'autresjuons utilisés, trop frequemment d'ailleurs au goût de Monsieur le Curé :

« Corbleu, Ventrebleu, Nom de b/el », qui est une déformatlûn de Nom de Diex, qui souvent se transforme en
'. Bon Diou . . .

Le curé s'immisce dans les cceurs et dans les chaumières pour mieùx aider
mais su.tout poù mieux traquer les péchés et les punitions : (( Dieu lui-même ne
punira-t-il pas un joul ? », clame-t-iMl y a les petites et les gmndes punitions :

se voir priver dù pain 6dair que l'on distribue chaque dimânche aux fidèles, à la
fin de l'office, est une punition ainsi qu'être obliger de rcciter à genoux et
publiquement le chapelet à la messe du dimanche ; oû peut aussi être inhumé sans

luminaire - c'est-à-dire sans cierge - ni sonnerie de cloche parce que l'or est un
alcoolique notoire ou parce qu'on ne s'est pas acquitté réguliàement du devoir
pascal ou bien que I'on ne s'est pas présenté plus de deux fois dans sa vie au
« sacré lribÿnal » dt confessionnal. Ces sanctions sont considerées comme des
punitions quasi infamantes ! Le curé a ce pouvoir, il considère qu'il doit agir !

Pour mes I nos ] ancêûes, la religion I par I'inrermédiane du pràre ] est à la fois leur science et leur savoir
Elle détermire leur morale et elle les rend passifs. I-â femme ûe quitte pas sa place au service de son hoûrme.

Chacun sait qu'il doit gagner son pain et il d oit << cet état de chose » à la faute de notre . mère Ève n que la
femme représente. Il n empêchc ue I'on attcnd tout de Dieu : la pluie, le beau temps, la réussite . . . , c'est

pourquoi, on le prie si intensément.
€ Aîge sculplé §.r un chapiteau de l église de Mouileron

Mes ancêtres ont « /a loi du charbonnier »» | Dats
leurs vêtements sombres et crottés, ils essaient d'avoir une
âme à peu pès blanche en sâchaDt qu'au terme de leur vie
terreshe, qui fl'est poudant qu'un long chemin pemanent
semé d'épreuves, elle seule, leur ouwira enfin les portes

d'une vie plus juste, celle dù Paradis ! Le joù de la mort est

important car c'est celui de l'entrée dans le monde d'en haut.

\
I Un monde que l'on sait meilleur . . - le curé ne l'a-t-il pas dit
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et sans ccssc répéter ! p.50

Le prêtre, et son Église. nourrit l'âme de mes ancêtres qui
ccpcndant doivent travailler extrêmement dur pour nourrir leuls
corps. Ce n'cst pas Dieu, ni lc prêtre qui poussent leurs lourdes
charrues ! Et pourtant, ils croient l'ermement que sans Dieu, ils ne
peuvent surviqe et, pas un moment, le doùte ne les eIïleue !

Durant dcs siècles- mes ancêtres ont vécu en autarcie dans
leurs fermcs, leurs borderies et ne quittentjamais I ou àpeupras ] Ieur
petit hameau saùfnaturellement pour aller à la foire, au marché ou
pour assister à la messe I et aulres cérémonies religieuses : baptêmes,

mriages, enterrements I du dimanche dans l'église du bourg- C'est
qu ils n onl rien à aller chercher ailleurs.

Tout est produit sur place : le pain, l'huile, les légumes et la
viande. l-cs produits nécessaires à leur alimentation comme les
légumes, sont cultivés dans leurs « coltiÀ » [ l€ùrs jardi$ ], leurs

ouches et les champs proches, quand ils ne se nournssent pas avec les espèces sauvages ramassées par les

aïeuls qui donnent encore le coup de main : ofiies, cresson, pourpier. . . L'huile est extraite des noix I et mCme

des cholrx abondamnenr cultivés dds le bocase ] . Surtout orl utilise la gÉisse de porc appelée « saindout »» qte l' on

conserve dans des petits pots de terre. Elle est souvent plus ou moins rance au moment de I'utilis€r. Des petits
pots sont également remplis de « ril/c » [ sone de rille(es ] et plus rarement de b€u[e.

Cependant, à conditioû d'avoir une très bonne cave, ce qui est tare chez les gens modestes de la
campagne, on peut conserver certains aliments pour un temps limité : le beurre fondu peu salé, qui est

lalgement consommé et le lait qui est toujous caillé puisque c'est hansformé en liomage la seule façon de le
conserver. Par contre, il faut acheter les épices, le sucre [ à moins d'êne à lâ campagne el d'avoir des ruches, ce qui êsl

quÀnd même Êéqùent l, le sel [ fts cher dont I'achat est obligarone puisqu'il est un impô1, la gaàerr" ]. Toutes ces deüées
sont râres et coûteùses! par conséquent, pas à la portée de tous.

La seule technique connue de conservation est la salaison

I tânt pôur les viandes que pollllespoissons, qui sont parfois aussi tumés ] et

dont on use largement surtout pour le porc. Le « saloir »

[ énorme poterie ] fait de terre et de contetance liûitée, est un

ustensile précieux I un peu équivâletrt de notre congélâteur ]. l.orsqu'oû
tue le cochon, comme tout ne peut être mis au « saloir », on ofire
certâines parties les plus périssables, aux parcnts, aux voisins, qui
leur tour venu, ne manqueront pas d'en rendre l'équivalent, tout aussi liais. Cela crée, naturellement des liens

de solidarité.
La viânde est présente dans les basses-cotm I bien que pour les plus modestes, Ies poules soûi rares cü le grain

coùte cher I : chapons, gelines, oies, canards, poulardes et autres volailles . . On mange surtout ce qui reste une

fois que l'on a donné Ia redevance I en nature ] qui est due au seigneur dudit lieü, au curé qui ne manquent
point de faire sa toumée amuelle. Pour les üandes rouges, meflu des plus riches, elle est peu abondante par
ce que trop onéreuse car le bétail, trop maigre, n'en foumit guère. Le veau sera toujours réservé aux festins de
noces, chez les seigneurs et les bourgeois-propriétaires de l'Ancien Régime ! Mais, en réalité, il y a peu de
viande, en dehors du porc ; les bovins, qui sont bien souvent efflanqués, sont utilisés à d'aures fins :

instrument de trait en tous cas pour les bæufs.
Pour lcs plus modcstes, en fait de viande, il s'agit essentiellemcnt de vetaisons el de volailles : les

premières, prises dans les forêts qui regorgent de cerfs et de sangliers, ainsi que de toutes sortes de petits
gibiers à poil, et qui sont bien souvent braconnés : lièûes, biches, . . Les lapins n'existent qu'à l'état sauvage
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dans les forêts qui en soIlt infestées et dont la chasse

est en principe libre. saufdans les « garennes " qui
sont réservées au seigneur.

Malheur à qui se fait prendre en train d'y
braconner !

On trouve aussi des gibiers à plume : faisans,
perdrix, âloùettes, tourterelles, oisillons en tous
geùes : merles, grives . . qui seryent souvent à

I

I



confectioûner des pâtés dont mes p.51
ancêtres sont très liia[ds où alors ils sont rôtis à

la broche et relevés d'herbes aromatiques corûne
le thym, Ie laurier . . .

Les poissons, péchés dans les rivières. les
étangs et conservés dans les viviers, sont variés i
ils sonl surtout réservés au repas du vendredi et à

la pd.ode du Carême qui est un temps dejeûnc : carpes, perches, brochets, barbeaux,
truites, surtout des anguilles, des écrevisses . . . mais on mange aussi en quantité dcs
escargots, des grenouilles que pêchent à foison lesjeunes enfants et dont raffolent les
plus pauvres coûme les plus riches, d'ailleurs !

l,e vin souvent du « àdco » est une boisson de luxe. Plus ou moins bon, il est
foumi par la vigne cultivée sur le lopin de terre affermé par le seigneur du lieu.
Notarnment sur des parcelles souvent appelées <<fef des ignes »t où les << I/ignauhs »r,

terres qui dépendent alors du communal de la paroisse. l,e bon vin qui est servi en
« pichoîe » [ pichet] est gardé pour être vendu aux plus riches, tandis que les plus pauwes
boiÿeît de la << Piquelle ». Elle est souvent aussi aigrc que claire et obtenue en faisant

simplement passer de l'eau sur le moût et les bois des grappes, une fois celles-ci égrâinées. Dans certaines
régions aussi, on boit du cidre et de la cervoise qui est fabriquee bien souvent sans houblon mais à simple
base d'orge. Parfois, on se contente tout simplemsnt d'un breuvage des plus âqes, le « ÿeryrs » obtenue par
maération des feuilles et des baies de fiêne.

L'eau néanmoins reste la boisson principale. Elle est précieuse cat elle est rare : eâu que l'on va puiser
à la source, à la fontaine du village ou au puits commun. Quand à l'eau-de-vie, la << gzarle », elle n'est
waiment consommée couramment qu'à paflir du XVllè siecle. À la campagne, aux abords de la ferme, l'eau
n'est pas toujous potable surtout quand elle est puisée à la marc ou s'abreuve le bétail ou qu'elle est tirée du
puits souvent voisin du tas de fumier.

Fontaine du bourg de Mouilleron )
Chez les plus pauwes I au XVIIè, XVIIIè siècles ], on mange de la

soupe à tous les repas, c'est pourquoi, la cheminée est allumée toute la
joumée et toute l'anne€. L'été, on fait toujours bouillir la marmite de
brouet mais que l'on ne mange que le soir. Le midi, on se contente d'une
collation constituée d'un morceau de pain rassis et de Êomage sec.

En règle générale, saufpeut-êtrc chez les indigents, on compte tÎois
repas en hiver, qui passent à quatre ou cinq « er-cas » durant les longues
joumées d'été. Le premier repas est pris au lever du soleil, vers cinq à six
heurcs du matin : le (< déjeuner » cat il << rompt le jeîov r» delarùrit:,11
consistc cn une soupe au bouillon de porc salé, cuite avec des choux, des
pois, des fèves, des raves I nâvers, rutabagas ] et des «porées » [ poneau\ ] du
jardin ou sauvages auxquels on rajoute diverses herbes et racines que l'on a
pu récolter au jardin, ou ramasser dans les champs ou en forêt ; on mange
aussi beaucoup de ces hatts << choux à vaches »».

Dans les familles un peu aisées, chacun a drcit à une assiettée de soupe, plus pour les hommes, un
petit morceau de «.çalé » [ souvenr une couenne ]. On y trempe des morceaux rassis de pain fait en genéral de
seigle. Ceci, naturellement, hors des périodes de disette, où l'or se coûtente alors d'une soupe faite de

« zil/asse » [ bouillie de mi] ou de millet l.
€ Chour à vaches

Vient ensuite le « /iner )) pris en gâéral entre douze et
quatorze heures. Il se compose d'un morceau de <<fricot rt

I tout ce qui peut accompaper le pain ] et de « grèrsies » [ urt;nes ]
frottees d'ail ou d'oignon et accompagnées de fromage bien
sec. En été, on rajoute quelques fruits sauvages : fiaises des

bois, mûres, merises et, en hiver, des fruits secs : des noix, des

noisettes. Ce Augal en-cas est souvent pris à I'extérieur dans

les prés ou dans les champs.
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Puis au coucher du soleil, p.52
on lermine par un « soupel » constifué à nouveau
de soupe. Parfois on gobe un ceuf chaud au crcux
de la main ou servi dans une feuille de chêne ou
de châtaignier et naturellement accompagné dc
pâin. À l'époque estivale, on fait surtout la
<< soupe milonnée » qüi est cuite le matin avant de
partir. C'est souvent une panade parfumée
d'herbes de ciboulette et additionnée d'un peu de
lait, mijotée dans l'âtre puis la marmite est

déposée au chaud sous les édredons du lit. Cette
pratique se fait lorcque tout le monde, petits et grands, vieux oujeutes, doivent partir pour la joumee ortiàe
aux champs poùr la fenaison, la moisson, le battage ou les vendanges.

Pendant longtemps, dans les campagnes, la soupe associée d'un morceau de pain constitue l'aliment
de base et est le plat incontoumable. Le pain, qui rsprésente la principale dépense alimentaire, est fabriqué à

la ferme et cuit dans le four banal du hameau. Il est le plus souvent fait de seigle, d'orge, de sarrasin voirc
d'Àÿoirc, de << méteil ,) qui est un mélange de grains. ll est toujoum sombre, et il l'est de plus err plus à mesure
que l'on descend les degrés de l'échelle sociale pour devenir « noir » chez les pauvres. Ce pain, qui se

présente sous forme de miche ou toute de très grande taille, est cuit ufle fois par semaine I ou par quinzainc ].
Par conséquett il est en permanence rassis et sec. lnrs des repas, il est coupé
toujours prcportionnellement, bien sûr, en fonction de l'âge de chacun et des

travaux foumis.
En début du repas, le chefde làmille entâme le pain. Il rend grâce au

Père céleste en taçant sur sa croûte un signe de croix avec là poi[te du couteau
puis il récite le « -Rlnëdicité ». Le pain ne d,oit jamais être toumé à l'envers. Les

couverts ne doivent jamais être croisés celâ évoqùe la croix dÿ Christ etpar
consquent son câlvaire. Cette maladresse est considéré comme un sâcrilège.

Lesjours de Ëte et. seulement ces jourlà, on ajoute à I'ordinaire de la

soupe, de l'huile I a. 
"oix 

ou de chou dâls I'ouest ], diverses herbes arcmatiques
locales, un beau morceau de lard ou de cochor ûais, portion qui est ensuite
découpée puis déposée sur une épaisse tranche de pain que l'on mange avec ses

doigts. Le bouillon est versé avec une « culllère de fert à tremper la soupe »
( sic ) sur les trânches de pain taillées par le père et déposées dans des écuelles de

bois ou de teûe spécifiquement destinées à recevoir ce bouillon. Après le repas,

on essuie son assiette minutieusement puis on la range su, la cheminée.
la famille étant souvent très nombreuse, certains membres mangent

debout ou assis le long de l'âtre ou sur quelques pauwes bâncs appelés aussi « âancels » bien souvent
gossièrement equarris. Ils sont disposés autour d'une table qui possde en géneral un tiroir à glissiàe dans
lequel on range la sommairc et üre vaisselle et où l'on conserve âussi la miche de pain entamée.

Mes I nos ] ancêtres mangent frugalement et leur
nouriture est tout aus§i rustique que leur comportement.
Dominé par les caprices de la nature, par I'exigence de la
religion, leur univers est souvent cmpreint de brutalité voire
de violence. D'ailleurs, la violence est partout car on a vite
fait de << prerulre son bonnet rouge »> f se merte en colère ).
Elle commence par les coups parce que le geste I'emporte
sur la parole, le dialogue existant très peu. De plus, mes
ancêtres sont très susceptibles. Cette susceptibilité presque

obsessionnelle les conduit liéquemmeût à des impasses, des
procès dont ils sont coutumiers, il faut le dire : procès pour
la tcrre que l'on se dispute âpaement mais aussi pour des
vétilles, procès pour une vache qui va brcuter l'herbe d'un
pré [ appanenanl au ÿoisin ], procès pour la propriété d'un pied
de châtaignier qui donne trop chez le voisin, prccès pour

I
7



des murs mitoyens, des bomages . .etc- p.53
Dans cette civilisation de l'oral, personne en fait ne sait avoir de repos tant

qu'un bon écril officiellement « scel/é », paraphé, nc vient conclure un accord en
jouant sur les mots. Mes I nos ] ancêtres sont pointilleux. Pourtant 1rès peu saveût
écrire en dehors du curé, du cleic, du ûotâire et du châtelain. Quelques-uns savent
sigller et encore souvent en lettres-bâtoûs. Mais ils sont peu nombrcux à en être
capable et personne ne s'en kouve gêné. De ce fait, il cst certain que mes I nos ]
ancêtres n ont ri nos connaissances ni nos ouvertures !

La religion constitue leur uniqu€ scierce et leur seul savoir. Les anciens, qui
sont la mémoirc familiale, ont naturellement des connaissances empiriques comme :

celui, secret, de certains métiers, de la gestion des alliances, . . . mais néanmoins bien
des réalités leur échappent. Ils sont illettÉs, certes, mais pas totalement igflorants
dans leur monde, qui est un univers de l'oral et ou l'écrit demeure exceptionnel.

En ces temps, où le « silence est d'or et la porole d'at geût tt, c'esllà
signature qui fait foi au sens stricte du terme. Il n'est qu'à songer à la mârque que

tÉcent laborieusemenl coux << sachant signer r». La croixl + ], qu'ils i,

apposcnt au bas du document les cilanl ou les concemant. n'est pas pure .

fantaisie. Pour le mariage, elle est le signe de I'engagemenl. de la parole '::
donnée sous sennent lequel, évidemment, dans cet univeB toumé vers
Dieu et la religion, est fait sur ce qu'il y a de p]Iuis sacré i la Croix du Chist.
C'est l'équivalent du serment fait verbalement, la main sur la Bible, par qui
comparait devant un tdbunal. Malheur donc à qui se paiure !

Peu de paroles s'échangent de façon générale. Les hommes font peu de
bruit. Partout le silence domine seulemeût rompu dans les champs par les
soûnailles des troupearx, par le << tôde tt I chant accompâgnant tes b{sufs lorc du labour

] tandis que les hommes « 6iolen, » pow encourager leur attelâge tout en
arpentant les « rèses » [ sillols ]. Parfois, il prie à haute voix. Quand il est à la
forge ou au moulin, l'homme s'exprime par hochement de tête et plus par
onomatopées que par de longs discours. Mes I nos ] ancêtres ne sont ni bÊvalds
ni baratineurs ; ils parlent naturcllemeût un patois très différent d'une région à

une autre parfois mêrne d'une ville à uûe autre.
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même parfois violenre ] et, à cause de cela, ils soût eux relativement violents par ce
que tout en leur monde est à la fois ambigu et logique, conraste et c-ontradiction.

la violence est dans la nature même comme lors d'orâges foudroyants
mais aussi dans la rue, sur la place du village, au cabaret, à la foire comme à la
maison et jusque dans l'église. Ainsi une rixe qui a éclaté, dans l'un des cabarcts
du bourg de Mouilleron, conduira au décès de Mathurin Girard. Ce demier a reçu
un coup sur la tête donné par Pierre Pellon, âgé de vint cinq ans, marchand,
charç de femme et d'enfants, lequel Pierre Pellon est présentemett absent I en

prison ] à cause de lâ mort du nommé Girard qui l'avait insulté : << à Mouilleron-
en-Pareds, en notre pays de Poictou. le jeudi lreizc septe brc 1498,jourde
Vigile de la Ste Croix, le suppliant lPieffePellotl alla dîner chez Jean du Bovs,
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Leur limite de dialogue est très rauite car ils prononcent, aussi, moins de parole qu'ils ont de
vocabulaire, surtout chez les plus humbles. Bien souvent, les mots sont rcmplacés par des périphrases I façon

de parler qui exprime lâ pensée de manière iûdirecre ou imprécise I ou des métaphores, car ce sonl des hommes rushes
et secrcts par méfiance. Les choses sort dites à voix basse et bénéficient d'un poids plus fort encore du fait
qu'elles suscitent davantage d'attention et de curiosité. Tout ce qui brise le silence n'en revêt que plus
d'impo(ance. La parole s'ajoute aux gestes sur un fond de silence tandis que l'engagement se fait total et
définitii Une parole signifiant un refus I comme on l'a lu pl'rs hâut pour Iâ demânde en mariâge ], c'est la fierté
blessée, la honte est donc forcernent la colère qui souvent alors s'ancrcnt à vie, avec la ranc(Eùr, la brouille, la
haine et parfois le procès. Nos ancêtres sont peu bavards et sont hélas souvent partiellement violents, dû sans
doute au fait qu'ils ont une vie relativement rustre et qu'ils sont illettrés ! Analphabètes, peut-être mais pas
ignorants ! Naifs peut-être mais sages, laborieux ou passifs, insensibles ou timides, venueux ou débauchés.
Ils sont tout cela à la fois dans ce monde oir les homrnes calquent lcur attitude sur la nature insensible I ette-
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son beau-frère et roisur I qui tient une auberge au rourg ] . . . p.54
ll y rencontre André Valehchière, Mathurin Gamier, Pierre Motard,

Jean et Colin Gaschet I rneùîietsl et ledil Mathuriû Girard. . . Àprès aÿoir
mangé, le suppliant s'approcha de la cheminée et se mit à attiser le feu avec

une <<palle de fer »» qui se ttoüvait là. Pekdant ce temps,Ies 4llr/es I clients ]
pa aient d' n procès, intenté par Motard au nomt é Fleury, qui I'aÿait
lraité de << Rilien tt I insuhe qui signifie. enùe aûre, bot à rien l. Sÿ," ce, Mathurifi
Girard, << hoùùe hauhin, rempli d injurcs et bea x langages malsonnants »

dit au suppliant lPieffe Pelloîl alors gu il ne lui demandait ieh : << De Rufie
à Rufien, il n'y a que la main ! ». Pellon lui demaûda pourquoi il disait cela.

L'autre se contenta pow réponse, de le provoquer à nouveau. Àlors Pierre
Pellon, échauJfé, lui asséna un coup avec la << palle de fer » sur la tête. . .

Mathurin Cirard n'insista pas. Il s en alla, se coucha en la dite maison

I nrberge) et but corune avan| Puis, il rcnlra chez lui et le lendemain ft
bonne chère à la taverne el taqua à ses aî.tires. Mais, il.fÿt pris d'un mal de << coslë » qui aÿait cours dais le
pays et mountt quinzejours après atoir reçÿ, sÿr la têtc, le coup de « palle de fer ». Sa famille porta plainte
en ce sens et ledit Pierre Pelloû, le suppliant, dû faire face à l'accusation de meurtre involontaire. Le cas fut

iugé au Siège et Présidial de FontenayJe-Comte, qui est le Siège lc plus proche des parties I
er rémoins I et, de Mouilleron, « /e /oerr I lieu I où ledit cas a été commis ».

En famille aussi, la violence peut être exhême entre fràes ou beaux-fières, enfants

et parents. Les injures sont fiéquentes, souvent publiques et vexatoires aussi on en üent
très vite aux voies de fait. On a tôt fait « de prerulre son poil de rongollc » [ expressron qui

veut dire êrre fier, orgueilleux, pâr ânalosie âu poil que le raureau a sur le front I On a \/u I en ] 770 I un

père sexagénaire qui a giflé de façon publique et visible son fils, pourtant prêtre, qui vient
d'omeme de le saluer alors qu'il se hâte d'aller pofler les sacrements à un mowânt.
L'autorité patemelle doit être reconnue, admise et sutout plus encore en public qu'en
privé. tn loi du plus fort, la colère incontrôlée peut coflduire loin et jusqu'au crime
parfois. Honneur et vengeance, accusatioû ou simple soupçon, honte et susceptibilité voilà
leur quotidien. Tout est occâsion aux insultes et plus. Le moindre larcin, la moindre injure,
le moindre coup peuvent les conduire au procès ; sans oublier la délation qui est Aquette
dans cette société hyper-susceptible, fière et, dans ce monde de brutalité ct de violence qui
rend le crime très présent particulicrement à l'égard de ceux qui exercent des professions

ingrates : garde des forêts sûrement pas toujours honnêle qui parfois fait chanter les
miséreux qu'il a pris en flagant délit de vol de petits bois, sâff compter les huissiers, les

collecteurs d'impôts . . .

Non contents d'être violents, beaucoup le sont avec ouauté ou sadisme I la Révolution, comme plus tard

d'aurres époques troublées, ofÊrroît éüd€ûtmeût âu plus lâches l'occasion de vider. rarcæurs, jalousies el différeds I . Si leur
société est agressive, cruelle et impitoyable, leur justice I'est tout autant.

Poutant, il est dit que tout homme, sociable, bon chréticn, se doit de faire asseoir à sa table l'ami ou
le parent et lui offrir l'abri de son toit. Néanmoins, le même bon chrétien en chassera l'étranger de passage,

plus encore le bâtard et la fil1e ou la servante qui lui aura donné lejour. Dans le viol, ce sera moins l'atteinte à

l'irtégrité corporelle qui indignera que celle faite à l'honneur familial. Passifs mais passionnés mes I nos ]
ancêtres semblent, surtout à tous niveaux et en toutes occasions, conditionnés pâr leùr vie en groupe qui est

de ce fait publique et qui exacerbe sans cesse leur sens de I'honneur et leur susceptibilité.
Au XVIIIè siècle, on note à propos de cette sensibililé : << qu'ils ne riehl pas aulour du berceaÿ ni ûe

pleurenl pas celui qui meurl ». Susceptibles, dependants,
mes [ rcs ] ancêtres sont finalement passifs et soumis à la
fatalité. Saff doute parce quejustement ils sont tout à la
fois naifs et sages, illettrés et ignorants, vertueux et parfois
débauchés. Mais aussi parce qu'ils sont très croyants et
qu'ils sont également très crédules. Ils sont résignés mal$é
tout à câuse de leur ûoyance inconditionûelle qui stipule :

« HeuretLr les pautres et les alligés car ils verront
Dlcr, », laius, répété mil et une fois par le curé !T'ROPI
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Mes I nos ] ancêtres, ne sont pas toujours silencieùx même si p.55
c'est leur ûatue première ! Ils aiment égaleûent le silence rompu par les
sonneries des cloches qui rrthment leur vie et leurjoumée, annonçant, entre
autre, les nouvelles locales : mariages, baptêmes, enterrements. Beaucoup moins,
sans doute, loBque le tocsin sonne aux fins de rassembler Ia population lors d'un
feu, d'un événement grave capital comme la guerre ou bien pour éloigner les
orâges. Ils aiment également le passage du crieur public I l'ancôtre de notre garde-

champêrre ] qui va de hameau en hameau donnânt certaines bonnes nouvelles ou
parfois moins bonnes comme les demiàes tarifications des amendes : pour les
« peines de blasphémassions dix sous, pe;nes pout aÿoir laÿer les lripes près du
puits qualre sous t» eL pour qui a pris « /e àois des arbres fruitiers, ce sela dix

Ce qui leur plaît moins, c'est le passage d'un << champi » | iewe nreadiânr I ou celui des « romanichels »'»

I bohémiens dont on se méfie grândemenl comme tour ce qui esi allochtone au pays ], tandis que celui du colporteur est
toujours attendu avec impatience. D'ailleurs, il est bien le seul étranger qui soit le bienvenu et que I'on invite
parfois à sa table pour manger un morceau ou boirc un velre. Bien qu'on ne peut guère acheter I sunour d'autanr

qu on nej€ne nen car. en effet, rien n'est.jalnâis complàem€nt usé ] néanrnoits, on l'attend câr, d'une pan, il apporte
dcs nouvelles des villages voisins I pârfois des fâmilles éloignees ] et, d'aufe part, sa hotte est considerée
véritablement comme la << caverne d'Ali Baba »».

OrI y trouvc de tout. Des outils pour les hommes : marteaux, clous . . , des
ustensiles de cuisine ou de ménage, quincaillerie, bois de sellerie I instrumeûrs de

mesure ], tamis, des accessoires de couture pour les femmes, indispensables pour
confectionner les vêtements : épingles, ciseaux, boite d'aiguilles I lesqueltes ârgui es

sont vendues à I'unité ], des fils I ceruins ], des broches à tricoter, du ruban noir pour les
deuils, quelques dentelles, des peignes, des ceintures et, grand luxe, des foulards
pârfois de couleur dont les fameux mouchoirs rouges de Cholet. ll vend aussi des
denrées alimentaires : poiwe, epices I souvenr de cont ebande ], clous de gtofle, des
drogues et des médecines en tout genre : feuilles d'amica, eau de fleur d'oranger, des
<<baumescordiaux»ll),<<siropd'escargots»[!],desarticlesd'écriture:encre,
papier, plumes à écrire pour le curé, le châtelain, le notaire de campagûe et, surtout,
des objets rcligieux : eûcens, circ, cierges, images religieuses, des chapelets faits en
bois ordinaire ou de buis ou en os et soi-disant bénis . . .

Souvent aussi, le colporteur rapporte les nouvelles venant de Paris, du rot
notammeût car, si tant bier même, mes I nos ] a[cêtres De savent pas toujours le nom
dc leur monarquc, ils savent, qu'après Dieu et leurs prêtres, le roi est le maître des maîtres !

Le colporteùr rapporte aussi les chansons en vogue car
mes I nos ] ancêtres chantent. Chaque géneration a eu ses

chanteurs, ses houbadours et ses chansoûlettes à la mode.
À la fin du XVIIIè siecle, on chante : « Malà rough s'en ÿa

en guerre, Au clair de la lune, Cadet Roussel » et surtout : « .I/
pleut Bergère »» f dort l€s paroles soû( de Fabre d'Éghrrin€ l. Cette
chanson est I alors ] une chanson paillarde montrant la gardeuse de
mouton laisser le « clrat aller au fromage »» |

Sur le màne air, on a mis d'autres paroles plus sérieuses
aiÉi | << Dun donje suis I'horloge, I'horloge du château, dun don
dun don, je loge dans la lour en haul du hdut de ta demeure
horloge dis-moi donc, dis moi doûc qu'elle est l'heure et fais durl
don dun don » | mon grand-père maremcl, Etietrne Bagué, m'a souvent

cbânté cette chÂnson ].
<< À la claire fontaine », est une chadson bien plus ancienne

que les Iileuses et les tisseuses chantonnaient, pour s'encourâger
pendant l'ouwage, en un temps où I'on rêve I déjà saûs doure ]
d'amour, de üvre. . . d'eau fraîche I La jeunesse reste la jeunesse

et malgré le dul travail on chante bien que le curé, naturellemeol,
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désapprouve cette pmtique ! p.56
Le ravail est pénible pour les femmes au bourg comme à la campagne.

Elles vont en forêt fairç la << glq dée t | ftrllasser des glânô ] pour les « Sorers ».

Comme elles ont également la chargc de la cheminée, elles (< éL,lcrèrert »

I rmasser les brindilles el autres morcoux de bois l, run'èûer.t de la << broÿteÿille »

I menu brochage pour allumer le foyer ] ainsi que de lourds fagots de bois mort
qu'elles portent sur leurs dos quand elles n'ont pas déjà leur demier-né ficelé à

leur échine.
Mais à quoi ressernblent-elles ces femmes soumises et usées par le travail

? Si rous deviors croiser nos ancêtrcs pour nous ce serait ulre désillusion tolale !

Ils nc ressemblent pas vraiment ar.rx portraits I ci-contre €r crdessous ] qu'en a laissé le peintre du XVllè siècle,
Lottis Le Nain.Sonl-ils beaux ou laids, grands ou petits, gros ou maigres, chétifs ou ventripotents, sales ou
parfumés, gais ou tristes ? Autant de question capilalc mais donl la réponse est difficile à donner !

La silhouette et i'allure générale de mes I nos ] ancêtres paysâns ne soût sans doute guere enviable à

cause du manque d'hygiène et de soins apportés en géneral à leur tenue. ll y a des gros, des maigrcs, des

grands et des petits. Evidemment, ils sont aussi très dispârates ûais, somme toute, au vêtement près, ils sont
assez proches de nous. Dans l'oucst, ils font I en moyenne ] de I,57 m. à 1,62, pour au moins 307o d'individus,
le reste oscillant autour de 1,53 mètres seulemmt. Naturellement, il y a des costauds et il y a des malingres
surtout dans les classes les plus pauwes où il y a beaucoup d'organismes faibles soulhant presque toujours de

désequilibre et d'insuffisance alimentâire notammenl en viande et en laitage. Ils n'ont aussi pas toujours
assez de pain à manger ! Parmi les gens modestes, I'homme constamment
occupé par un ravail ph)sique éprouvânt et, mal ou parcimonieusement
nouri, est plulôt maigre, efflanqué, courbé à la longue par la force de

I'habitude d'être en permanence penché sur son établi, sa charue ou la
terre.

À travers, il y a quelques exceptions : des forces de la nature regardées comme des phenomènes mâis

ure description d'eux, faite au XVIIIè siècle et, qui n'est pas forcément intégralement généralisée, les montre
plutôt piteux '. << un chétif peuple, de besse stolure, loul courbé, ÿehtru, jaune et safrané, infirûe el de Wlile
complexion, nc vieillissant point, sujet aux ulcères aurjambes, k'aÿant ni poitrine, ni poumon ; ils n'onl Ws
plutôt aueifil l ôge de dix ou douze ans, qu'ils deÿien enl bruns et plombés, ont bus de grandes et larges
dents claires et mal rangées, qui leur font souÿent mal et totfibent ; tant qu'd&t homfies, aÿt.feùtfies, ardnt
la ÿieillesse, leur taille est coune, leur voixfrêle el mal propre au chant, les yeux petits et rentrés »>.

Une autre descriptior donne la même impression d'un physique piloyable | <<une fgure pâle et
jaunâtre, une toix.faible, des yeux ldhguissants, uh gros |ente, une taille efi dessous de cinq pieds | 1,52 

'inl,
une démarche lente, les membres grêles et les corps prématurément toûtés, avec le isage et les mains brûlés
par le soleil, parcheminés coî1 e ÿn esquimau du fail d un genre de ÿie harassant qui sënilise (sic\ awnt
/ 'rige ». l,a bouche, même des jeunes, est quand elle a encore des dents ùn conservato e de chicots qui
pourrissent et tombent vite. Le tartre qui s'y accumule donne une haleine souvelt fétide I i) n'y â pas d€ deotisre

ni de brosse à d€nrs ], tandis que les dents cariées se détérioreût inexorablernent jusqu'à ce que le barbier -
chirurgien se charge d'extraire des chicots verdâtres, évidemment sans anesthésie. [.e tableau est peu ieluisant
et peut-être un peu sévère, raide, implacable, voire mortifiant à nos yeux, nous leurs descendants du XXème
siècles !

Mes ancêtres à moi, je ne veux pas, sans chercher pourtant à passer à coté de leur réalité, les voir
comme cela. Je pensc tout de même que pour surviwe en des tcmps si pâibles il fallait avoft une constitution
des plus robustes. Dans mon esprit, je ne les vois ni spécialement laids ni
spécialemenl beaux ni spécialemeflt remarquables. La transmission orale
familiale - du coté des Rousseau de St Mâurice-le-Gitard - nous dit : « 4t e
dans la famille et les cousinages, ils y avaient beaucoup de rouquins ,r.l-a
plus ancienne photo de groupe, lors d'un mariage Rousseru err 1906, et entre
deux cousins issus de germains, nous montre une bonne demi-douzaine
d'hommes de cette famille. Ils sont tous de grande taille, costauds, bruns et
portant tous ou presque la moustache.

trlâr]'line R!imond'\'incetrr Dépôt Légâl septembre 2003
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Arrière-arrière-arrière-arrière petite fille de Jeâtr Rousseau « Brigand, Scélérat royaliste »
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p.57

Je nr'appcllc Jean Rousseau

Plus tard, on me sumommera Jetn I'aîné. le suis le troisième enfant quc ma
rnère, Marie Ripaud, ait mis au monde et le premier garçon. Deux filles m'ont
précédées : Marie Anne et Msrie Jcanle qui. toutes deux, sont nées dans la
borderie de nos parents, à l'lmbertière, tout petit hameau dc Mouilleron-en-Pareds,
en pays poitevin I aulourd hui la vendée ].

C'est dans ce même hameau que jc suis né le 8 août 1760. TÈs rapidement,
on m'a coûduit, pour me baptiser, jusqu'âu bourg de Mouilleron, dislânt d'un peu

moins de deux lieux [ à peioe 5 km. ] de notre maison. Ma maraine, etla << bonne mère »», m'ont porté sur les
fonds baptismaux tandis que le curé prieur de la paroisse, MessrTe Alexandre Pothier, me donna le baptême,
sacrement qui me lave du péché oliginel.

On m a raconté que. lorsqueje suis venu au

monde, une vieille du villagc s'est déplacée pour aider
ma màe en proie aux douleurs de l'enfantement. On a installé ma mère, Marie, sur une paillasse posée dans un
recoin âuprès de la cheminée de I'udque pièce dans laquelle vit toute notre famille. Cette femme était-elle une
fiatrone -jurée, oûne me l'a point dit ! La délivrance approchait quand un chien se mit à hurler. Tous ceux
présents dans la maisonnée y voieût un heuîetxptésage . << Il jappe atLt étoiles - dilrfion père, Pierre, - cela
|eÿt dire que fion fls fera de grandes choses »» |

Dans son coin, Ia vieille marmonne et hoche de lEtAc : << Oui, mais la lune
n est pas ehcore leÿée, ça veut dire que ce sera dans le domaine du mal »» |

Balivemes sans doute ! Peu m'importe, aujourd'hui, en cejour de ma vingt
cinquième année, et de ma majorité, d'après cE qù'a dit Monsieur Guineffolleau,
présentement, curé priew de notre paroisse.

Demièrement, juste avant le temps des labo,$s, not'bon caré fir'a \!ni f \6
novembre r78a ] à Madeleine de tois ans ma cadette. Elle est native du hameau voisin,
les Boùrrâcheries, situé à une demie lieue de notre borderie de la Sauvagère oir nous
sommes mâintenant installés depuis dix ans. Notre hameau est niché tout en haut du coteau qui joinl à la /À,iôlc
dcs Loups, q\e noltre notaire, qui est fort instruit, âppelle le ,oing. Madeleine, queje connais depuis fort
longtemps, est la fille de notre voisin et ami, Pieûe Sarrazin et de sa femme, Jeanne Coulais ( co,ra.r ). Maître
Sadazin tient le petit moÿlin des Bourrachen es I dépendanr de la parcisse de Baz oges-en-Pareds ] où il fait aussi
cabarct I 1784 Jean Sarrazin, son pârenr, esr meunier au moulin du Rectus ]. C'est un hôte avenant qui nous donne les
demières nouvelles. De plus, sa chopine n'y est pas des plus mauvaises. Ont été présents à nos noc€s le pàe de

Ç

Ia mariée, ma màe Marie Ripaud, qui aujourd'hui est veuv€, et deux de mes fieres :

Jean(." l?6a-6? ) et Pierre ( . * 1768,6, ).
L'année qui suivit fut très sèche par manque de pluie à tel point que nos sources

ont eu du mal à couler et que l'eau de notre mare, qui baissait à ÿue d'cil, devint bientôt
imbuvable. Nos courtils I lardins ] ne nous donnèrent guère de primeuG tant qu'à nos
fourrages ils poussèrent chétivement. C'est après la ,§/--lear, pendar,tla <<fenaison » qui
fut très mauvaise d'ailleurs, quc ma bonne Madeleine qui était en espoir, a trépassée

[ 29 juin r7t5 ]. A{-elle bu de cette mauvaise eau ? Ou bien est-ce << l'éberluche »' qri me
l'a enlevée car un chaud et froid est si vite attrapé pendant les glos travaux des champs.
Ou bien est-ce cette épidémie qui courre darrs la région qui me l'a si vile emportée

I pneumonie très ravageuse doubléê dÊ complicarions parasitaires qui a sévit pendad I année 1785 ] ?

Je fus tout de rnême bien affligé même si not' cxré notJs a dit, et redit, de «r,c
pas pleÿrer celui qui passe puisqu'il prend place à coté de Dieu ». Furent présents à ses

funérailles : son père, ma màe et mes deux lières. Enfin, la pauwe, elle était tout de
même bien jeune [ 22 ans) el « à c l'heure, me ÿ la tout seul l Olé hors de question que
je reste veuf »». C'est pourquoi les anciens de la famille me cherche une nouvelle
promise. On voudrait la trouver si possible dans les hameaux les plus proches.
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Cela est plus commode, entre p. 58
aute, pour les coups dc mains que l'on se donne
entre familles pendant les grands tmvaux
saisonniers. Et puis, il faut examiner sa dot et
surtout évaluer si les arrangements seront bons

Polut nol' communouté |

Les dernarches furcnt menés « lambour
baîant ». On me trouva «une future »,
justement, dans la famille de mon nouveau
beau-père. Ma màe s'étant ftouvée veuve avec
la charge d'une grande famille et d'une borderie

à tenir, elle nc pouvait demeuler trop ionglemps seule. Aussitôt, apès le décès de notre pàe, elle a épousé, en

secondes noces, Pierrc Mussaud, veufégalement, qui avait deux nièces encore à malier. On m'a donc présenté

Jeanne de six ans ma cadetle. EIlc était née [ 26 fé\rier 1766 ) à la Métairie du Tallud-Saiûte-Gefifie des

Bruyères I paroisse limirrophc de Iâ nôre ] et fut baptisée par Messire Tocqué de la Phibaudière, prieur du Tallud.
Son panain et sa marraine ont été Pierre Baudoin son oncle et Jeanne Mussaud sa tante. Elle est la 6lle de

défunt René Mussaud et de Perrine Baudoin ; cette demière vient également de se remarier avec un veuf, lruis
Paryaillon, propriétaire, ici, à la Sauvâgère.

A la lële des fcÿillages, aÿ ûalin dÿ premie,-mar, je suis allé déposer près

du banc où Jcanne aime parfbis à s'asscoir une branche d'aâdprz I aubépine ] cn

fleurs. Elle a de suite compris. Lc soir nous nous somrnes retrouvés pour bavarder
près d'rm petit bois qui touchc des pâtures couvertes d'odorants lys sauvages. Est-
ce la liagrance des fleurs des prairies voisines ou bien est-ce mon sang, deveûu
tlop épais dcpuis mon veuvage, soudainjc culbute Jeannc sur 1e talus mousseux
voisin. Elle ne résista pas et, sans tarder, je ne pus m'empêcher de lui voler « un
pain sur la fournée »». Jeânne demeurâ muette sur cet événement. Lejour des

louées de la Saint-Jcan, nous nous sommes rejoints à nouveau. Il y avait beaucoup
dc monde au bourg ct le soir venu Iajeunesse s'est rassemblée âutour d'r.ut grand
feù dejoie. Jeânre et moi avons dansé l'ardrrderx I danse despars du bocage ] fort tard. Puis nous sommes
rentrés par des senles lleuries et parfumées sous un rayonnant clair de lune. À nouveau. je sentis monter en moi
un puissant désir de la prendre. Jesntre ne fit rien cette fois encorepour << empêcher le chat d'aller au

fromage ». C'esl ainsi que je m'aperçus que ma Je.nne avait le ventre bien arrondi !

Notre mariage eut lieu [ 2 juillet 1786 ] entre Ia fenaison el les moissons, à l'église Sl Hiloire de rllrÀ
paroisse et fut béni par Messire Frère Ange, vicaire des capucins de Luçon, desservant, de passage chez

,ior'c!ré. Nos témoins furent I Pierre Baudoin, soû orcle et, pour moi, Pierre Mussaud, mo,] bia-père lbean-pùe
l, plus mes deux fieres Pierre et Jean ainsi qùe fion << bia-lrère » [ beau-frêre ] Charles Trutet. Nos épousailles
étâient pré!,ues depr.lis plusieurc mois. Malgré que Jeânne fut déjà un peu grosse, la cérémonie n'en fut pas
pour autant avancée et fut heureusement célébrée sans dispeose de bans, permission très onereuse. A la fin dc
I'office, après la bénediction, Frère Ange a ajouté le traditionnel . << Àllez et procréez tnes enlants » t.

Moi, je savais déjà que ma JeaDtle en était capable. Pour I'occasion, ma màe a sorti du saloir un beau
morceau de cochon. On a sacrifié égalemeût
quelques volailles et les femmes ortt fait cuire des

miches de pajn rondes ldonr cenarnes tarsarenr presque

20 li\res I que l'on a mangé bien liaîches. Ce fut
une belle noce par un temps très chaud.
€ ÉsIse Sl-Hilâire de Mouilleron

Bientôl. j aurais un fils. Je lui donnerai
pour prénom peul-étre Pierre. comme mon pàe.
ou Hilaiie, comme le saint patron de nore
paroisse, or-r bien peulêtreje l'appellerai Jean,
comme moi. Unjour, quand il sera en âge de
comprendre, je lui raconterai ce jour où moi mème
je suis né et. ou, parait-il, mon destin a été scellé,
aiDsi que mon père, Pierre, me I'a si souvent
raconté ! Hélas, à ccjour, mon père « a rendl son
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espril à Dieu tt : de ce fait, il ne connaîta point son prernier petit-fils qui doit p.59
naitre, d'apÈs ma Jeânne, après l'an nouveau.

En taût qu'aîné de la famille j'ai la charge maintenant de transmettre les
histoires de Ia famille, mil et une fois entendues et que, dès ma prime entàncc. lc soir à

la veillée, mon père nous mcontait. Moi: mes s(euls. ainsi quc mes frèrcs puînés, à
peine sortis du berceau, on écoutait consciencieusement et presque religieusernent tous
ces récits.

Moè [ moi ] Jean Rousseau, je dois conservcr cette diffusion orale, sauvegarder
ces histoires qui parlent du pays, du hameau, des voisins, des ancêkes, des drames et
desjoies vécus pa, tel pe$oflnage de notre famille ou quelconque autre mortel. Mon
père nous a mconté ce que lui a transmis son pàe et, ce que ce demier tenait lui aussi
de son proprc père, ainsi de suites nous remontions dans le temps !

Grâce à ces narrations, j'ai une connaissance parfaite du passé surtout de celui
de mes aieux. Cela me donne une conscience réelle de mes racines. Ces témoigrages m'apportent également
dcs indications, des bases pour la suite de mon existence en me dotant de réferences concrètes : du « /lJâ
vlctl ». Comme, on dit aussi, des expériences << ëprouvées au feu du temps r».

Une brique au non de Rousseâu à la Roùsselièrê ( de Cheffois ) t
Mon pàe, Pierre Hilaire Rousseau, maçon comme moi, est

lc fils de Etienne qui, lui, étail le fils aussi de EtienDe, appelé plus
souvent Piene. Beaucoup d'hommes de nolrc fâmille portent ce
prénom lequel nous différencie des autres familles Roùsseau :

branches collaterales, à n'en point douter, mais devenues des
cousinages plus ou moins lointains.

Ainsi, il y a d'abord ceux de St-Germain l'Aiguiller I t'^eau
silué au nord de norre paroisse I i puis les Louis, qui habitent au hameâù
dc la Briderie I de Sl Mauricele-Gimrd, hmeau silué au sud de norre paroisse ] et qui sont tisserands, fabricants de
<< droguet »»l,prlsles Jacques, qui demeurent à la Berthomerie I de Mouitleron ] et qui sont cordiers. ll y a aussi
ceux de la Rousselière I paroisse de Chefiois ] qui fabriqueût des tuiles et des briques et ceux des autrcs paroisscs

voisines, à moi, inconnus . . . Mon père nous disait que notre nom est un
patronyme trà repandu dans la région. Une terre de la paroisse s'appelle
d'ailleurs : le Pré de la Cosse Rousseau I Cosse dù radicalcelrique cor ou coâi= forêr,
qui évoque un domâine ou un bois ayânt âppânenu peut-être il y a fo( longtemps. à un
nousseau l. D'ailleurs, il y a fort longtemps un Rousseau était déjà prop étahe
d'une tetre I cirée comme fief en r3t9 ] : << un Fié de vignes à la Vendie, en plus
d un quart de borderie assise ès ignes à la Vendie qui apryrtient à Jehah
Rorssed » [ déformation de Rousseau ].

Etieîne << l'ancêtre t, qui par conséquent est mon arlière-gra.nd-pàe, est
né à Mouilleron au début du XVIIème siècle I vers 1637 ] ainsi que nous l'a

raconté mon père. Toutjuste cinq ans avant sa naissance, il y a eu une terrible épidémie de peste qui fit de
nombrer]'\ morts dans la région. Mon « lncérle » était comme la grande majorité de la population de chez nous
issu de la « rolare » ; c'est-à-dire issu d'un peuple de déliicheurs, de laboureurs, de petites gens dependants du
seigneur local i néanmoins leur statut s'est sensiblemcnt amélioré aux fils des siècles. Lui et les siens
demeuraient attachés à la terre du seigneur dudit lieu et ne pouvaient d'ailleurs quasiment point la quitter. Ledit
seigneut à cause des terres qui lui avaient été
âccordées en des temps ancestraux doit, lui aussi I er par
lâ suite, ses héritiers ], hommage également à son seigneur-
suzerait I el à ses descendanrs ] .

hame3u et fiefde lâ Brideric ( St Maüice,le-Cirdrd ) t
Tous ces fiefs, bien souvent des hameaux, font

d'abord partie de la baronnie de Mouilleron : elle a son
« Parquet » propre où les Assises de Faynoreau y ont
été tenues. Lâ baronnie est dotée également d'un
lieutenant dejustice, d'un Assesseur et d'un Prccùeur
dc la CouI qui est ordinairement le nolaire du lieu.

De plus, Mouilleron y a aussi sa « neceple »
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I er son Écepteur ] pour certains droits. p.60
la baronnie appaitient, ainsi que Mervent,

Vouvent et autrcs lieux, aux tongueville qui les
liennent. depuis des temps séculaires. des seigneurs
Parthenay-L'Archetêq e. Cette illustre famille, se disait
desceûdre de la fée Mll srre, qui est, dit-on, << eh not'pai
du Poictou, unefaëe qui.faict construire le chasleau de

Lusiglan, Melle, après -list Merÿeût, l/ouÿant,
Pouzauges, Tifauges et autres lierL\ de chez nous ! ».

€ Mélusin€ s envole du châteâu de Mervenl
N4on << Ancêtre » racontait aussi, que souvent et

même encore de son lemps, il eut oui-dire que cette fée
<< se montre dans nos caùpagles atlx yetlx des wysans
efrayés puis elle disparaît lùrtivement dans I ombre des

halliers, manifestant parfois sa prése ce en mêlant sa voù aut sanglols du ÿent quand celui-ci sou.flle en

temp,ête, et d'aucun af.firme l'avoir entendu clamer avec un accent de grande trislesse : Lusignan I Lusignan I

Lusighdh I que répètent alors les échos de la.forêt conr'alsée . . . ». Et, raconte encore mon ancête, << quand il
fait grand vent, que la lempêle se déchaîne, que le ciel se fâche, nul ici ne s'aÿe tulerait dehors de peur de la
cro,ser » ! Mais tout cela, objecte mon «,4rrcélre », remonte à des temps immeûoriaux. D'aucuns disent encore
que c'esl une légende mais moije n'en suis point sûr !

A cette époque déjà, notre église romane est signalée daûs ulle
charte signée par Thibault Luneau [ 1056 ]. Elle a une belle toumure avec
<< son clocher atx allures de donjon »». Celle tour carrée massive [ 7 m. x 7 et

2t m. de haureur ], s'enorgueillissait t d'un crénelage, de mâchicoulis,
d'échauguettes et de poiwières d'angles et, a été modifiée et ouverte dans

sa masse d'Lrne fenêtre ogivale <<à l'époque où, à ld séÿérité de I'art
roman, succède le sourirc de I arî gothique » [ xvème - aùjourd'hui, le

créDelasê a quasiment dispâru, Ies mâchicoulis sont nurilés, les échauguettes et les

poirières ont été rasées ].
Clocher dc l Ftsl'se de Mouitlerotr ,

Cet bâtiment primilifful victime des guerres feodales : des

modifications eurent lieu donl, notamment, la quasi rcconstruction d'un
second édifice qui se présente sous la forme d'un rectangle ilrégulier I de 50

xû. de lotrg sur t9 de lârge ], divisé en deux nefs avec sept travées et six piliers
doot deux plus importants servent d'appui âr.r clocher. Il subsistait du
précédent monument un chapitcau de granit I qui évidé, tur utilisé pe ta sune

oomrne Enirierer qui sen mâintenani de vâsque surla place publique l, des soubassements de murs et de§ colormes . . . et

I sâns doute âussi ] I'essentiel du clocher avec ses élernents romans I des xllème et début xlllè siècles ].
Quelques bons religieux en assumient le service divin et clamaierit haut et fort : << Gardez métfioire de

ceux qui annoncèreht à vos ancêtres la Parole de Dieu, souvenez-ÿous de ÿos pèt'es dars la Foi ». ll y eut, Fràe
Aimei, lequel dut disputer, avec un conûèrc,lc Prieuré de Mouilleroz, dépendant alors de celui de Cheffois

I chevefauz ou cheuffoys ]. Il fut déclaré que Frère Aimeri, pouflar de lettres du Pape, devait seul être reconnu
Prieur de no1ûe patoisse I 18 octobre 130? ] ce

qui destituait Frère Artaud qui y avait été

désigré par l'Evêque de Poitiers. C'est,
quelquesannées plus tard, que Mouilleron fut
joint à l'Evêché de Luçon I l3l? ] et au
Doyenné de Pareds.

€ Plan de l'église de Mouilleroo
Oû a longtemps inhumé dâns notre

église les seigneurs locaux et quelques riches
marchands. Aussi son sous-sol est devenu unc
véritable nécropol€. Pour les pauwes, on
disposait de deux ossùaftes I le Grahd
Cimetière etle Petil Cïmelière.
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€ Grând Cimetière de i\rouilleron p.6l
Le premier est situé à 200 mètres

del'église, rue de la Chapclle. Bier, que
remontant à une date très ancienne il n'est
certainement pas le plus antique. Les
teares le couwant font partie du nombre
des dependances du Flef.lcs Tierceries.

Le second plus primitifse dressait
non loin de l'église I plus rrec,semenr su, ce
quj est marntenanr lâ - p/d,! puhliqu. " tlorde
travâù\ en I 8 53 -54, le déblaiemerl à mis à jour ùn
grard Dômbre de tombeaux disposés comme ceux
que l'on trouve daos les cimetières du xIè et
XIIème;l'on cessera d'enlerrer dans ce cimerière
âu moment des guerres de religion puis il servii

encore et tul fermer à nouveau plus lard l.

)--

Dans ces tcmps-là, nous avons eu pour curés : Me$lre Etienne Lelonnay, qui fut aussi pricur de
Mouilleron [ 1474 - 1496 ] avânt de partir en celui de Cezais. Il fut remplacé par Messire Guillaume Durand, qui
faisait partie de l'Ordre de St-Augustin. Les revenus dudit Prieuré s'élevaient alors à 80 ducats d'or de France I
l9 novembre 1509 ]. Ce fut sous son miflistère qu'eut lieu l'acte d'érection [ 25juin 1529 ] d'une chapelle construite
prés de la fontaine aux eaux limpides. Cette source est située « er, le bas du chôteau de la Motte »», proclte \e
boÿrg et « la rüe attenante qui est dite Rue de la Mère ldef Dieu »; elle est à proximité également de notre
église qui est le creur de note paroisse. Toutes les ferûnes du bourg s'y rendent pour laver leur linge dans le
lavoir attenant oir s'écoule son eau. Tout prcche, plus au nord, « joignant la Chapelle de la Fo taine et le
cheùik mo tant à la Roche », il y a la Baragonnerie l fief) qui << relève de la Roche, noblement à foy et
hommage I et ryi) joinl le courant fluant de I'Etang à la l/ergne »t f c'est-à-dirc les eaùx du Grând Bây oir s'écoule les

eau de la Fonuinel ; puis, bordant le cremin des Notaires I aujowd'hui, rue de l'Hérauh l, Ia Girdrdièrc | fie|l qùi est
un fauboug dépendant de SainÈMauricele-Girard.

la chapelle de la fontaine a été élevée par le bon vouloir dc Me.r.§ir€ Jacques de la Roche, seigneur du
Fiefde la Roche.ll vivait dans son ,og?s de la Motte proche de la sottrce. Ce personnage nanti, veufde sucroît,
épousa I vers lS23 ] Dame Benrard dePruy-Girard, veuve de René Mesnard, chevalier, seigneur du Langon dont
elle n'a pas eu d'enfants. Lui-même n'a qu'un fils, Claude de la Roche qui meult sans postérité.

Cette edification fut faile << en reconnaissance » arD( nombreux miracles ataibues à la fontaine :

<< Moi, Jacques de la Roche . . . eû comrnéùoration et
considération ( sic) les hauhs faitz et grans miracles, qui,
quotidiennemeht se fônt, par le Benoisî Sauÿeut et Rédempteur
du Monde, à la supplication et requeste de la EeroiJre VIERGE
MARIE, réclamée au bourg de Mouilleron, au lieu de Ia
Fontaiûe dù dit lieu en notre juridiction, terrc et seigneuie à
cause du dit lieu de la Roche, consenlons et permettons aux
manahs, habila s ( sic ) du Bourg et Paroisse de Mouilleron,
faife et construire une chapelle au dit lieu de la Fo taine, en ma
dite lete à cause du dit lieu de la Roche en remembra ce f en

dépendnrf, et de la dire ,erorsre VIERGE MARIE, droitz de

londalion. patronagc et autrcs droitz seig euriaux à nous
réserÿés I dont il fait donànonl . . .Et que ceur et celles qui parcy
deÿanl, auraient recueilliz el amtuassez les deniers oîerls el
oblations, dons et legs au dil lieÿ, eh rendant comple au
Seigneur de la Ferté, châtelain de Mouillercn, et au Prieur du
dil lieu et aÿlfes ,nanans et habitarlts de Moÿilleron, appeler
I désignés pour êrre responsables ] aÿec errx . . . et, les denieÆ ainsi
cofiptez et qui dorénaÿaût en proÿiendtoht, être mis en lieu et
mains où par etlt seta ordonné . . . Consentons à ce que le
Prieur, Messire Guillaume Durand, preigne ( sic ) âs I Ies ] dites
offrandes, oblations et émoluments ÿehant de lo dite Chapelle

Le plan du lieu et la Fontâine proche de lâ Bar.gonnerie )
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selon pareil droit et prcJit qu'ild coutume de p.62
prendre à la dite Chapelle du Cimetière f c'esr!rc aùfle
chapelle déjà exista.re appelée Chapelle du Grand C))netiàrc,dite
âussi des « I4,re"r », qui est sise dâns le Grand Cimelière lequel sc
troule dans le hau! de la rue de la Chapelle devenue aulourd'hui rue
Georqes Clérne.ceau et. à l'ancle aussi. auioùrd'hùi, de la me du 8 Mai
19.15 er celle de la rue dù l t ttovenbre l, à charge à lui d'en
assurer le sernice rel[gietlx comme pour cette dern[ère

I Chapelle dù Cimetière ], tant ès Festes de NOTRE DAME
que aulles jours . . . Ce ÿingt-cinquième jour dejuifi hlil
cinq ce t ÿifigt el ne1lf . . Jacques de la Roche.

é Lâ Fônrâinê de Moùillc.ôn

Post..scriptum : . . Les manans et habilans de
Mouilleron cy soubsignez ont pour agréable I'Acte passé
pdr Jacques de la Roche, Seigneur du dit lieu de la Roche,
et Frère Guillaume Duraûd, Prieur-Cltré de Mouillercn, et
autres témoins qui ont siplez : Girard, Jadault - - - >» etc.

Cet oratoire appelé Clrûpelle de la merge de la Fohtaine fut naturellement dédiée à rolle Sainte Mère
pour laquelle nous avons déjà érigé nombres d'autels et autres
chapelles.

Pendant quclqucs décennies la baronnie de Mouilleron et
autrcs lieux, sont passés en plusieurs mai[s ; puis le roi, Charles
Vll, l'oflrit à ror,"e g/and Dunois,Te bastard d'Orléans [enfanr
nâturel du roi l-ouis lè ], « en consùlération de ses grands et notables
.rerÿice-r » ainsi qu'un titre : duc de Loûgueville.

Dans l'église, chapiteau poianl le blâson de Dunois +
Dunois a été peûdaût longtemps le compagnor de Jea ne

la pucelle,rotre sainte, dont beaucoup de nos filles portent le
prénom. Jeunc jouvencelle téméraire, c'est « elle qui a bouté les
Anglais hors de notre France » et sauvé Je pays ainsi que nous l'a
rupporté Monsieur le cuÉ. C'est poùrquoi, nous la vénérorls presque autant que notre bonne Saiite llierge.

Dr:nois ht des dons à notrc église qui s'enrichit de chapiteaux neufs dont l'un porte son blason sculpté
en haut d'ùû pilier. Sur un autre chapitcau se trouve ciselé celui de la ConJiérie du Rosaire.

Après les luttes avec l',4ng1ars, le paix se rétablit en France et en notre pays du Poitou. Les << manans et
habitans de Mouilleror, », et d'ailleurs, connurent enfin des jours meilleurs.
Mais, à nouvcau, le malheur ne tarda pas de les frapper !

€ Portran de J€anne d'Arc
Le soir à la vcilléc mon père nous râcontait : << Ton Ancêtre » a cotnu

dans sajeunesse les affres d'une terible guerre de religion. Elle s'engageâ

entre les « /'dpislei » [ carholiques ] et les (( 17 8?erors » [ des calvinistes à l'origine

puis devenus 1es protestaots ]. Cette lutte désola totre pays de France et, plus
pafiiculièrcmcnt, notre beau pays du Poitoù eû le couwant de satg et de

ruirles. Le mot « glrere » n'est pas vraimcnt approprié. Il faut dire que ce fu1

plutôt unc période d'une confusion invraisemblable daûs une anarchie
indescriptible où l'on connut le déchaînement de toutes les pâssioûs.

En Bas-Poitou, alors, nos seigreurs suzerâins les Parthenay-
Larchevêque avâient fait venfu [ dès 1530 ] des individus acquis à ces nouvelles

idées religieuses. Ceux-ci prônaient lc retoùr à lâ pureté primitive, à la foi seule ;

ils diffusàent alors ces idées sur les territoires de lajuddiction de nos seigneurs
poitevins à: Mouchamps, Cezais, Vendrennes, Saint-Sulpice-en-Pâreds, . . . et

aussi à Mouilleron-cn-Pareds.
€ Rlaso. de Dunois

Dans les entraînements qui se produisirent et qui firent verser des régions
entières daDs le culte de la R.P.R. I Relig;on Prércndùe Réfomée ], le rôle capitâl tut
joué par les geûtilshonrmes, trop heureux, en bons ferrailleurs qu ils étaient ! . . .

dc régle,leurs cornptes à tels ou tels autres châtelains, de faire mains basses, à
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l'occasion, sur lcs récoltes et les terres des rcligieux du voisinage . . . p.63
lls étaient, trop souvent, habitués aussi à fâire marcher leurs gens «par

cr?irrcle » et au bcsoiî << à coups de bastonr ». On vit la même disposition à

l'égard de ces nouvelles idées dans certaines corporations comrne celle des
« tericrr » [ tisscrands ]. Habitués à réagir en bloc, grand ûombre d'entrc eux
s'engagerent alors dans la Réforme. Dans ce contextc. il ne pouvait se produirc
que des maladrcsses qui menerent au pire.

La Réforme, dans les moindres petites bourgades comme dans les gmndes
villes du Poitou, notamment, prit d'emblée une attitude agressive multipliant tres
rapidefient <<.fraclures et brûleries »',, agissart << ÿindicatiÿeùe l t , .ulllisant
<< armes à tranchant et à feu . épées, pistolletz, alqÿebuses er auîes b'ôlons à

feu »», <<démolissant. brûlanl et rompant t» tout ce qui pouvait rappeler l'ancien
état des choses I

Mouilleron eut très tôt quelques adeptes du nouveau culte. Ce fut bieû
souvent les habitants les plus aisés qui y adhéràent en premier : Ie propriétaire du
ûAjûojr dù Châtellier-Portault I appelé aùssi GrÂnd Chârellier ], Honorast Prévost

[seisncurde ce domaine depuis 1477 ], riche gentilhomme de la paroisse, fut parmi les
premiers a dFarnisé le zèle calviniste de ses voisins . . . et gare à ceux qü

Jadault . . . l pÈtrc l et, attachée à cette êùe chapelle eiste une
« slipendie » | londàtionl qui ful étdblie par le défunt Mathurin laurens
et, dokl est présentement titulaire : Jdcq es laurchs f actuellLemet:r.

ÿopnéû;e ), avec à cause de la dite chapelle, la charge de dett messes
par semaine et donl doiÿefi s'acqüilter régulièrement les dits
« desserÿanls » :. Eîienne Grignon et Paÿauh, prêtres t».

Mais, pour lors, les brouilles, les discordes, les rivalités, les
incidents, les hostilités sont le lot quotidien efltre les habitaûts,
Papistes et Huguenots, de la paroisse.

Fâmille âisée à lâ câmpagne t
Des bandes s'étaient otganisées << dafis les montagnes de

Parel.s » et des escarmouches avaient eu lieù | Désormais, c'est bien
pire. « Se sehtant assez forts pour ÿeæl les Catholiques, les
Pt/otestanls, plÿsieurs fois traÿersàrent la contrée à dessein d'y brûler
les ëglises- Tout le poÿs, cot4pr[s entre Pouzauges, la Châtaigneraie,
les Herbiers, la Roche-sur-Yon. Le Poitoui, St-Cyr-des-Gôts, Luçon,

s'entêtent à rcster « pap$les » ! C'était un « lrohme habile qu'on cut jamais pris par le bec » et qui connaissait
parfaitement l'ârt de la guerre.

A ce moment-là, le seigneur suzerain était llonot d'Orléans, duc de l,ongeÿille etbaron de Mouilleron
I Vouvent. Mervent. la Châtaigneraie er autres lieux, er le desc€danr lôtulâin d€ Dunois ]. Il se trouve, lui, engagé du coté des
Paplrles I carholiques ] donc rallié à la cause royale. De ce fait, les habitants de Mouilleron l'étaient aussi en

ma.jorité. L€ châtelain du moment aussi, dudit lieu de notre bourg de Mouilleron, était le Seigneur de la Ferté.ll
devait âveu au seigneur de longueville I rs34 ] pour le dit château de notre bourgade, appelé « Fort », qui est
une fortsresse primitive qui comprenait un ensemble fofiifié et qui avait déjà hélas été victime des guerres
féodales. L'enceinte englobe les divers quartiers et les fauboùrgs que forment la cilé de (( Moillerone in
Paredn » ainsi qu'elle est citée lors d'une récente visite paroissiale . << Aujo rd'hui, troisième jour du mois de
juin de l'An du Seigneur riil cinq cent trente quatre a été visité l Église Paroissiale de Mouilleron-en-Pareds,
étant présehls Maîtres Jean Marchès, procut eùt, et Jean Chafipeau, cletc, ainsi que Messire Léonard Jadauh
I aussi tenanciers jusqu en 1s73 avec Guillaume Férau]t I prélre l, des dépendances de la seisneurie de laFossel, vicaire, qui
desserl lo Paroisse avec ses confrères I y a\süâit) ÿne messe chaque jour, tandit que Messire Bernard Jadault,
soü conJère et parcnt, dans le même temps, assure une messe par semaine dans la Chapelle du Cimetière . . . EI
l'un et I'autre de ces Jadauk assure encore la messe hebdomadaire de la Fondation Jousseaume qui est à la
disposition de la Fabn4le. . . » [ donr les revenus sont gérés pâr le Trésoriet de la Fabriqu. Maùl,rin Davoau, successeur de

Etienne Robin,lui-même successeur de François cilbed l.
IrIs de cette même visite, les revenus de la Chapelle du Grand Cynetière dile Chapelle des kturens,

sont également mgntionnés par le vicaire général : << Il eiste à Mouilleron une chapelletie à la présentation des
IÀurens I fiÙîille qÿi fonda cene chapelle ], dort est tilulaire et que dessert actuellement en personne, Bemard



le LanBon, pit les a nes, et des bandes armées de bôtons, de haches, p.64
d arquebùses, se mirent à piller les églises, à massacrer les prêtres et ceÿx qui
passaienl pour de zélés catholiques r».

Notre << seconde » église, celle que l'on avait restaurée à l'époque de
notre Hauh et Grand Seigneur Dunois, f\tt à nouveau ruinée [1554-55 ]. l,es deux
travées inffieures furent totalement abattues.
ê Slaue de là Vierse décâpirée, a l'ésliÉ de Mouilleron

Passent les années : I'inquiétude, Ia pcur, le désârroi règnent et

s'accentuent. Désemparé par I'arnpleur du péril, le Clergé s'élève [ 1560 ] contre
: « Les loups raüssans ( :ic ),foulx prédicateufi et leÿrs adhérans, qui,
aujoÿrd hui, so t e si grand nombre qü il n y a pas tant de ÿrayes brebis,
coinaissans et suiÿans la voix de leurs pasteurs. . . lesqÿelsfaulr prédicateurs
sonl la plupart des gens lais I lâîcs ), artisans mécaniques I connc lcs tisscrzn<ls ],
incongneux | *onnrs \, estrongiers f étrârqeÊ ), vagabonds, moines reniés

L défroq!és I el aposlats, \'agans panfii le peuple et de paroisse en paroisse, ÿoyre de maison eh maison.
prescha s en secret, qui, par leur astuse f àsruce l, doulces parolles et babil, ont attiré eî conÿerli à leurs faulses
opinions el secle, plusieuls persohûes . . . »

Notre évêque de Luçon, Monseigneur René de Daillon du Lude, s'eû est fait l'écho dans une lettre au

Cardinal de l-orraine: << Monseigheÿr, je suîs bien.fort marry n'atoir aulîe subject de ÿous escrire si o celu!
q e me donne t les habihkfs de Pouzaÿges et de Mouilleron, continuans ( sic ) leur maulÿaise ÿye et fdisans de
mal en pts, combie que . . . : de Saincte Gemme I procbe Lrgon), ce lllème jour de Novembre ] 560, Votrc lrès
humble et très obëissanl serÿileur . .. » etc. En fait, l'évêque se plaint que les habitants protestants ernpêchent
les curés et les vicaires de faire leurs offices.

Deux grandes crises sévisscnt alols notamment en notre pays poitevin. Des trcubles ont lieu un peu
paltout dont celui de Passy I lè nars ], à la suite pourtant d'un edit de jânvier qui accordail a\x Hugue ots la
liberté de se réunir en dehors des villes, seulement, certes ! Mais cela ne les satisfit point car leur but dissimulé
était la ruine de « rior'religion catholique »» plutôt que d'obtenir leur liberté de conscience et, peut-être même,
quelques espoirs cachés de prendre le pouvoir !

A Luçon [ 30 aw,l ls62], les Protestants malgré pourtant la belle Ésistance du Chanoine Chanteclerc,
saccagort à qui mieux la Cathedrale ! . . . Parmi les plus errages se font remarquer les geûs de Pouzauges,
Monsireigne et des environs. C'est en cette période que l'église des Redoux I chavagDesJes-Redoux ] proche de
deux à trois lieux de chez nous I 12 l(rn ] fut incendiée. Celle de Tillay I Meilleraie-Tillay. 5-6 lon ] n'échappa que de
justesse.. . pour un temps !

A Fontenay [ 23 mai ], trois semaines plus tard, a lieu la prerniàe bataille organisée la veille de la Fête de
la Sainte Trinité, un samedi etjour de marché. Les prctestants entràent dans la ville déguisés en pa]§ans,

âvâncèrent jusqu'âu Ma rché atlx Pourceatlx ai remontèrent par la Rre du Pont-ara-Chèvres jusqu'au Parvis de
l'église Notre-Dame qu'ils envahirent. A un sigml donné le tocsin se mit à sonner et les faux marchands
sortirent leu$ armes de leurs bagages avec force vocifération. En moins de temps qu'il ne faut pour le dire ils se

rendirent maîhe de la ville. Aussitôt, ils dirigèrent quatre couleu\Tines I long canon ] vers le château qui capitula.

I

/

a

'l-

I

I-a résistance fut faible. Les << forcenés »», peûdant plusieùrs
semaines, pillèrent les couvents qu'ils incendièrent, vandalisàent
les églises et volèrent le trésor de Notre-Dame. Puis ce furent les
maisons des catholiques qui furent visitées et vidées. Ils ne
« laissèrent rien qui ke.fut brisé à Fontenay » sans compter qu'on
assista à des scènes atroces et qu'il y eut quelques meurtres.

Rue du Ponl-aux-Chètres à Fontemy-lè.Comt€ t
Quand aux Huguenots de notre paroisse de Mouilleron, le

châtiment à leurs outrances ne tarda pas. Ce fut en septembre
suivant, que sous prétexte de pudr nos gens I Protesrânts de la

paroisse ] de lcurs « sorries » en plaine ct de leurs « rzé/aits » dans le
voisinage, les hommes d'armcs dc Guy de Daillon du Lude, parent
de l'Evêque de Luçon. et Couvemeur du Poitou, fir€nt irruption à

Mouilleron, sous les ordres des capitaines du Lys et Vitry. Alors, le
tocsin soûna, un combat s'engagea, des morts restèrent sur le
terrain. Du coup, les positions furent durcics pour longtemps.



D'autres actes se produisir€nt pendant lesquels il fut p.65
commis des excès en tous genres. Dans les villes, les bourgs, les bourgades.
les hamealù, les //rguerob pillent, brûlent nos églises. Ils cassent nos
statues, volent nos vases sacrés, nos omements, nos objets précieux. Toul
devient leur proie ! lls ne respectent même pas les cimetièrcs dont nombre
de tombes sont violées et saccagées. De plus, ils maltraitent, chassent nos
curés ou les laissent sur le careau assassinés encore assez fiéquemment !

C comtrats enrre catholiques er Proresrants

Les curés s'en plaignent amèrement. Ainsi celui de St-Germain
I'Aiguiller a été sérieusement menacé [ 4 mai 1564 ] :

<<Je, Sébastien Gaury, prestre, curé de Sainct Germain de l'Aiguiller
ei I'Archidiacofié de Pareds | écnt) que je ne puis ni n'ouze ehlreprendre de
célébrer la messe, ne faire le serÿice accoulurné par le moyen des menasses
( sic ) et assemblée de ceux de Mouilleron, q i de jour eh jour, he fohl
meûasses de me coupper l@ gorge el, de fait, par plusieursfois me onl ÿolé
tant de nuil que dejoür, et le dimanche des Rameaux passé, amprès avoir
fait l'ofrice et dict la messe, Jean et Pierre Inngaîs, mes peroissiens, s'et1

allèrent à Mouilleron el pressèrent plusieurs de leur reli§on lprotesrante I
me venir saquageL occyle et mectre à mort, qui vinrent à la Cure dudict
Sainct Gennain oùj'estois, lesqueulx me dirent que j'aÿois dicl la messe el

faict le ser'ÿice, qui ÿoulloyent me faire owrir ma prte por force et disoient
si jamais je la disoys qÿ'ils me fercient brusler e ma maison. De loquelle compagnée I colrryzgùie )je ne
cognois que Mathurin, bastard lbàtard,l, de Pierre-Grégoire Mercier et, ung aubre, fls de Hugues Gillon,
serrurier, demeurant audit Mouilleron et plusieurs aultres, lesqÿeulrje ne cogt ois et amprès heu plusieurs
propos el ayanl heu secours, je leur donnay à boire. et me dirent en présence de plusieurs de mes paroissiens
que c'estoit Jean et Pierre Longeats qui les aÿoyenî incitez de ce fdire el qu'ils aÿoyent tenu I'Assemblée audict
Mouilleron, de me occire en la Tigille de Pasques. Je fus odÿerty qu'ils aroyent fait en leur Synode à Moilleron
qu'ils doibÿent me saccager dont je fus contrainct ,n'eh allel à Réaumur . . . tt.

Un autr€ culé d'une paroisse voisine se plaint I jeudi 4 mai 156,4 ] aussi I

<< dist que deux ans ce sont passez el, plus, que le le ple ll'éelisel dudit lieu des Redoux I C]ravagnesJes-

:aedosxl.ful ruiné, saquagé et pillë ensemble les logis et meubles de la cure dudict lieu pr les huguenots tanl
dudict lieu que autres circonÿoisi s, que ledit lieù des Redo*x est situé entre Poraduges, Moilleron ( sic ) et
Chavag es eû Parays et Monsireigne. En chacun desqueulx lie*r y a un ministre ici preschant à la manière et à
la ÿolonté desdils huguenots et sont soubleÿés Wr les pli cipaÿh desdits lieLx. Qu'il a esté Wr plusieurc fois

aÿdicl lieu des Redout pour y faire son debvoir de arê faire releter
quelque autel, mais que jamais n a peu lrouver qui le voulut faire,
combien qu'il y eut de fens I fe*crts ) catholiques audicl lieu qui luy ont
dit que s'il dimoit sd ÿie qÿ'il devoit attendre que les chouses lussent plus
esclaircyes et, qÿe quaht encorc, il y auroit un dutel et omement pour
dire la messe el qu'il la ÿouldroit dire, ils n'ouzeroient assisler pour les
menasses el propos ihjùfieux doht ÿsent les huguerlots audil pays
mesmement gens incongreuz I ncow»s I erranz esdicts liera saûs adveu,
et néanmoins soublevés par les gens dudit pays et c'est pareillement ès

wrotsses de St-Jacques de Pouzauges, Chaÿdtgp et Mohsireig e,

Tillon, le Tallud, Ste-Gemme des Bouères lB yèrcs ), Moilleron : Sainct
Germain Aigulet el plusieurs aulres dudict Archidiaconé, ne se foit aulcun
a te diÿin, serÿice non plus, que aÿdit lieÿ des Redoux . . . »»

€ scüptures provenant des décombres de I'arcienne éslise de Mouileron
La situation est en effet catastrophique. Nous, les Catholiques,

Écontail, mon « lierl », nous vivions dans une terreur permaDgnle,
temblant poul nos vies et celle de notre curé. I-e curé de St-Germain
I'Aiguillo ânet à nouveau une plainte I 12 ocrobre t564 ] à propos des
üolenÇes que lui font subir les Huguenots :

<< que depuis la my-oust demière, il a esté contrdint de se désistez de

faire le service en son église el paroisse et administrer les sacrements

t
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,"! hormis le sacrement de baptesme qu'il a ad tnistré p.66
à quelques ungs et encores a eslë contrai t de le faire la nuict à
l'occasion qu'il a esté oullragé el battu ÿilainement tant en sa
maison que au lieu de Mouilleron par personnes qu'il cognoit
bien par ofi el surhorn, mats, ne les oze noffif er Wr craincte de

sa personke d'aultant qu il sçail bien que s'ils en estoient
adÿertys, ils le tÿerotent. et même luy ont forl bien dil et sen sont
ÿantez dans plusieurs lietlx, le tout parce qÿ'il disoil la Messe,
eulx memes luy ont déclarés el est ce qu'il déclore suppliant très
humblement ledict Sieur R^'érend t l'Évècre de Lwor f luy vouloir
donner confort et fat,eur pour qu il puisse célëbrer le diin service
et.faire auhes choscs étant à sa charge, et en tesrnoingt de ÿérité
de tout ce que dessus il a signé cene présente déclaration de sa

main... etc. ».

C Diocèse dc Lüçon.k--
Quelques temps plus tard l'évêque, submergé de plaintes, adresse [ 1564 ] au Roy une supplique : « Ce

sonl les rernohstrances, plainctes, tortz et grieft que. à Vostre Majesté kostrc Roy et Souÿeraih Seigneur \rès
Chrétien et messeigne rs de voste Pri\'é Conseil, ÿous présentent toz lrès humbles servileurs el subjectz, Ies
évêques et clergé du Diocèze de Luçon en Bas-Poictou, ÿous suppliantz très humblement icelles receÿoir en

boane part et les ayder selon ÿostre accoutumée bonté . . . Votls reûonstrant . . . que plÿsieurs dudictz Diocèse
estans de la relligion (sic\ prétendue réformée, sans craindre ot redoubler aulcune puissance, se permeclent et
donkent telle aÿctolité et liberté que de ne soullrir ou pernectre le diÿin serÿice, administration des sainctz
sacre entz, prédications, sermons et exhortations esîrefatctes, et les fesles eslre solemnisées en ugne grande
partye des Wroissses dudict Diocèze, selon la lradition et usance de l églize catholique, apostoliqÿe et
romaine. Et oukre usurpent, occÿpekt et détienneil injustement parforce el conlre toÿl droicl diÿin et humain
en plusieurs lieux dudicl diocèze les domaines. hérilaiges, droiclz, possessions et meùbles appartenantz esdictz
du clergé, ne se contanrans des saccagementz sacrilèges. pillages et volleryes par eulx cy4evant commises . . .

Et, qui plus est, acte te joumellement, soÿ dircctement, ou indireclemenl, ès biens el ÿyes des

Wrsonnes ecclésiastiques, les ouhragentz par telle cruaulé el tyrannie que plusieurs d'iceulx en sont mortz
(sic ) et les auhres tellement intimidez qu'ils sont contraintz par chdfigement de coûÿersation, estalz et habitz
de laisser leurs charges et h'oüpeaux à eulx commis, ÿoyres qu il y a des cures où est ne se trouÿe aulcws acez
qui les ÿeulleit dccepler. Ce qui se faict Wr aulcuns des seigneurs et plus apwrantz des lieux ou auLres par
eux apostez et soustenuz d'une telle véhémence et furye que nul n'y oze contredire . . . Fo t ouhle
otdihaiemeht aÿdict diocèze lesdicts de la relligion prétandue réformée conÿenrioules f conventions ], syrodes,
consistoires, colloques et assemblées . . . el, enlre aultres lieux, oûl faicl les cènes el assemblées à Mouchamp,
Boumeveau, Puybelliard, Moulleron, Pouzauges . . . le tout en cestuy diocèze de Luçon, faisans, comme il est
brùict, entrcpises seûeltes cot lrc les carholiques, t esrne de leur coupper la gorge, comme plusteurs se sont
ÿantez, ou aultre ent les faire mourrir, e, lous aullres contraire fryisontconrcIà leur dicte relligton ( sic)
prétdndue...»»dc.

L'église de Mouilleron, qui est alors «a rombre des églises ruytées t), l'est aussi de celles dites
<< occupées »>, comme d'ailletrs le << Prieuré de Moulleron-en-
Paroys » | C'esl êgalement, à cette période, sous la férule dcs
Huguenots, gÿe cessèrent les inhumations darsle Petit
Cymeytière. Celü-ci, donl I'utilisatioù remortâit à quelques cinq
siècles, ancienncté venerable à nos yeux, jouxtait l'église. Après
qùe nos bâtiments religieux, furent passés entre les ûains des

rcligionnaires, ceux-ci s'achamùent à les détruire: l'édifice sacré
est incendié, les voûtes sont partiellement détruites, les croisées
brisées ainsi que la plupart dc leurs meneaux. Sur sept travées,
deux I irJérieures ] sont totalement âbattues et le clocher est

endommagé . . .

L'éslise de Mouill€ron t
C'est ce que constate, Iors de sa visitc paroissiale I en avril

1562 ], Monseigneur JeaD-Baptiste Tiercelin qui remplacc son
prédécesseur démissionnaire du fait des circonstanccs présentes.
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Il décide dès son arrivée de réagir contre les abus, p.61
de pacifier les esptits, de relever les ruines déjà
nombreuses. Pour cela, sans tarder, il visite son Diocèse
éprouvé ! ll avait compté sans les forcenés qui I'en
empêchèrenl ! Aussi, pour suppléÆr à cette enquête
personnelle manquée, il mandata des témoins capables de
le renseigner qui lui foumiront les (( rapporr.r » destinés
aux pouvoirs publics sur l'état des choses . . .

€ Nef latérale ajoute€, de l'église de Moutleron
Il en ressort que « aülcun serÿ;ce di|i , ni

adminislration des sainclz sacrementz ( sic ) he ce faict
plus ès paroisse de Mouilleroa . . . que le Prieuré-Cure,
aÿec jardins et domaines, ainsi que l'église, sont aux mainsr li

des « religtokûaires ,» . . . qu'un minislre dénommé « I-a Frolle », occupe les lieux se servaht éÿektùelleùehl du
sancluaire pour ptcsches, cènes ct synodes . . . que des menaces oût étë profërées conte les moÇons - . . et toÿs
aulres ouÿriers qui essaieratent de releÿer les aulels - - - comme conlre lout prebslre lpËÿel qui serait assez

|éméraire pour tentet'd y reprendre l exercice dÿ cuhe confie aÿlrefois ».

lon «Àncëtre », me racantait, mon pàe, qut élail << rfiassok de terre », comme avant lui ses aieux, fut
parmi les ouwiers. Notre paroisse en ces temps-là, poursuivit mon père, était presque quasiment acquise aux
HuguenotsàtelpointqlJ'ur<<laûlleetgrosbourgdeMouilleron...ydulgmynistreappeléLaFayollella
Froll€ o'l encore t-a Fiolle I déchassë de la ille de Nÿort pû Monseigneur le Comte du Lude, parce qu'il
h esmoÿoyst sinon à sédilions et armes . . - . lequel détient la maison du Prieuré f arboiufgl dudict lieu, et laicl
en la halle dudict lieu. le dimanche, mercredy et ÿendredy, pières et presches publiques selon leur rcligion
prélendue : et y esl tellement crainct par le suppofl | soûetu pù ) des ofrciers et gentilzhommes du pays, que le
tlra-huictiesfie jour de ce moys d'apÿril, quelque diligefice que fious puissions y faire en personne, e pusmes
lrouÿer sergent, notayre ou qÿelqu'ils fust, qui en ÿoulust à notre rcqueste el Wr I'autorité du Roy, suiÿant ses

édictz, prandre la charge et luy faire coûtûtaûdeîteht de cesser ses prédications et laisset la possesston tacue

I vcanre ) de la maison et reÿenu au Prieur et cure de laquelle il a toujours jouy contre les edictz du Roy et à
nostre requesle qu'il eust à twider f wder I lesdictes maisons presbyterrales et qu'il eust à cesser I exercice de
sa religion prétendue réformée, ce néangnohs il n'en fÿ| ieh faict pou. crainle de sa ie . . . n.

Rien ni fait, le pasteur protestant, est soutenu non seulement par la population mais aussi par les
autorités locales comme le signale un demier rapport:. <<à Moulleron, ne se fait aucun divin service, quelques
soùmalions, signilcalions d'édits que nous leur ayons pt faire, ayant ceux du dit bourg et le chastelain I
seigDeurdu cbâGau de Moiuilleroi)fait faire publique (sic) exercice de la R.P.R. par un ministre qu'ils ont toujoÿrs
eu sinon depuis trois a s et qui est direclefienl contreÿenu aux édicts de ld Majeslé du Roy parceque le Sieur
du dit lieu n'y est résident, hon pas seulement uhe fois l'an . . . tt.

En cette même année, un Syzode I reunion, assemblee génémle ] est Eécisément tenu à Mouilleron-en-
Pareds. Sur le plan général, des tentatives de conciliation et d'apaisernent sont entreprises mais sur le plan local

les rivalites demeurent ainsi que les violences . . . comme le «.sac de
l'église de Pouzauges ». Surtout, ce fut de leur part, au cours de l'un
de leurs << ÿzodes », le fameux serment de détruire complèter[e[t la
<< papistique religion tr, qui est la nôtre dont nous les membres de la
famille Rousseau.
C Arkque d'un üllage p€ndant les guêrres de Religion

Dans ces conditions, les curés, les vicaircs ont du mal à

assurer le culte dans la paroisse. Ils derneurent peu de temps et se

sùccèdent à une telle vitesse que c'est à peiîe si nous avoûs Ie temps
de connaihe nos prêtes. La riposte à toutes ces exactions s'ensuivit,
toul aussi excessive I l-es Huguenots Ll'u1x.ée proresranre ] sont alors
vaincus sur beaucoup de lieux par l'armée du roi Charles D( [ fils
d'Henri Il et de Catherhe de Médicis ]. Celui-ci, dans ces momentsJà,
avait de plus promulgué un édit rcyal I jânvier 1s63 ] qùi bouleversera
nos archaiques habitudes : << l'année se commencera d'oresnaÿant (

sic ) et contera dès le premier jour de jantier » [ antérieuremenr. le début
de l'amée vanail selon les régions. Souvent, elle començair début alril d'ou les
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plaisanteries loujours acluelles des poissons d'aûil l.
Bientôt alors, les P/oae.rrdfiÂ demandcnt la paix mais ce ne fut qu'une Îrêve bien

mal observée, « ccl/epair est boireÿse et mal a.§rrse ». dit-on partout, puisque des üolences
se perpétucnl au quotidien mêmejusqu'au fond de nos campagnes !

Ainsi, le lundi premicr féwier 1563, Jean Girard, le scigneur dc la Roussière, proche
dc Bazogcs. l'un des rares gentilsho[rmes de la coûtrée dcmeuré catholique tandis, ditor,
qu'il regardait voler des oiseaux, fut tué par les protestants à coup de pistolct, du côté de
Moricq, donl il était également seigneur et son cadawe fut décapilé. Il faisait du négoce,
entle aulre, avec un hugùenot dont on parle beaucoup dans la région, le sieur Bemard
Palissy, potier - émailleur, à qui il avait foumi [ 22 février 1560 ], pour alimeoter ses

foumeaux quelques « trois ùilliers de mayrirr » ou têtes d'ormeaux provenant de notle
endroit. A l'alrnonce de cette nouvelle la population en fut toute rctoumée-

Notre curé, quelques temps après, adressa I a mai 1564 ] à son supérieur ure plainte
sévère concemant les rava8es ct,les insultes continues que profèrent les Huguenots dans
son église: «,4 Monseigneur I'Evesque de Luçon...

Comme esl-î|, Ré\'éreûdissime Monseigneur, qu'il a plu à Dieu el à Notre Sdint
Père le Pape, de me poun'oir moy, indighe de la Cure de Moïlleron en Paraiz, en laquelle

p.6ll

il m'est possible y habiter hy faire ou faire, faire en l'église dudict lieu le diÿin serÿice ny se blablemeht faire
adminislrer les saincts sacreùe ts ès f a\x) paroissiens, pour cause que la pluryrt des habitants du dict lieu

fonî de jour enjoÿr plescher en ladite église par leur ministre I prctestaît f et autres, ne estans de la Religion
Catholique el Romaine. ne receÿaht lde ce fal/.f aulcuns fruits de la dite Cure, ÿot s suppliant tnon dit Sieÿr que
e obéissant el oblempérant au vouloyr el désir du Roy noslre Sire, aÿoir esgard à ma personne, biens el
reÿenÿs de ,na dicte Cure, a/nû que par ÿostre moyen puisse aisémenl jouir de ma dicte Cure et setÿir mes
paroissiens, administrer les dicts sacrements et.faire le sen'ice diÿin comme il apryrt ayant été lait en la dite
église à l'honneur de Dieu et des consentements des dils paroissiens et faire chasset et ouster le ûinistre f
prorestaît f appelé La Frolle, qui a abiter, tient et possède les maisons de la dicte Cure I l'âncieme €ure ] avec /es
jardins contig ez à icelui ensemblement u e pièce de pré contigÿè des dits jardins . . . En l'église du dict
Mouilleroi n'est dulcühs autels droissez et les habitants du dict lieù queq essoil fwelqlJ'e soitl ld plùpafi d'ueux

ld'e]txl menassent les massons ou aùtres persofihes qui ÿeulent droisser et fatre redroisser les dits aultels, à les
luer et qu'ils ne seront sitôl droissez qu'ils seront ruyner et le premier pfes\rc qüi y dira la messe sera tué, qui
est I'occasiok, ùtoh dil Sieur, que en ensuivant le voulow du Roy que avez ad vostre Wùple alïligé estahs en

ÿostre Diocèse de ÿous présenler ces présentes, afrn que par ÿoslre moÿenje puisse rentrer en mon dicl
bénéjice pour y faire mon deÿoir, adminislrer les saincts sacremenls, faire le diÿih serÿice et autres oeuÿres, o
I'honneur de Dieu et conlentement de mes paroissieûs, lesquels slsdicls I doléances ],Je certife estre ÿr'aye por
la présente escripte de ma main etfait sig er à ma requeste ès Notaires soubz signés de la Baronnie de Luçorr,
lequatrièmejourdumoysdemaymilcinqcentsoixantequalre...,TéxierCxrésusdit...»t.

Qu'en ces conditions, on comprend aisément l'absence pendant quelqùes tenps de curés et encorc plus
celle de vicaires eû notre paroisse ! Qu'en ces conditions encore, on comprcnd égalernent que la reprise du culte
ancien, chez nous, ait demandé quelques temps. Il connu égalemeût quelques difficultes pendalt gnÇore

plusieurs années !

Monsieur le curé Jean Téxier réussit néârunoins tant bien que mal à se maintenir dans la paroisse et à
entretenir des relations bienséantes avec certains prctestants
attendu que, quelques temps après, il fait une tÎansaction avec
Noble et Puissant Seigterr Antoine Prêvost, écuyer, seigneur
d! Châtellier-Pourtarl/, huguenot notoire comme son frère
Honorast Prévost I né 1525 ]. Ceux-ci, sont deux riches
gentilshommes de la paroisse qui portent blason: << d'argent
drl:r lrois hures de sangliers ». Antoine demeure en son
château I manôirconstflil, âvanl le XVème sùr les restcsd'ùn « casrra,

.dsrel/d », camp retranché éiabli par les Romains, ei sur les vesliges d'un

châieau féodâl ] s'occupant de ses métairies, de ses terres tandis
que Honorâsl gucrroie aux colés des relrgionnaires.
€ Combris enue Cârhohque. el ProtesEnrs

Tous dcux. avec leuas nombreux freres et sceurs. ont
élé éleÿé àl'<< Houslel Noble du Chastellier » où ils reçurentM



une éducatioû soigûéc donnée par ure mère attentive, p.69
Paule Châbot, de la prestigieuse famille Chabot de Vouvant.
€ Blason des Prévosr

Leur château, auquel on accède par une allée plantée de
buis, appelée « /a Venelle des Demoiselles », est imposant avec
la << Tour de l'escaliel » d'assez faible diâmètre placée dans un
angle de l'ensernble. Il possède en plus un << paûllon à pan
co pl ». Dans l'une des salles trône, sur une cheminée, une
<< ume oyec un écu portant trois têtes de sangliers, el au-dessus
de laquelle est assise une l/ierge courowtée sous un dais à

soles des detlx poutres situées de chaque coté de lo
. . ». Une autre salle possède une cheminée assez grande

pinacle gothiqüe ./inemcnt découpé : et sous les con
cheminée, esl représentë ÿn percohnage médiéÿal .

pour recevorr un de ces chênes têtards qui se

rencoûkent dans les haies du pays.
T)"e de châleâu local ( Brzoges ) I

ln chapelle est praliquemenl incorporée à

l 'ensernble du château I c est un édifice rectâng'JÀire de
5 mètres de hau( el5 m l0 sur 4m 50, couven d'une croisée
d'ogives dôm les arcs panenl d'une clefde voûtes, aur ames
des Prévosl. suppoflées par dell\ anges . pour ven'r
reposer sur des culots dont deux representent eûcore des

anses et les deux autres des choux frisés I ; elle a été
affectée à des usages profanes : dépendances et
loits à bestiaux. De belles terres entoûent le
manoir dont une pièce de terre avec talus appelé
<< Champ des Archers » qui évoque une lointaine
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epoque féodale. Puis, près dù jaldin, et le pé du château, se trouve la << teûe de I'Arbière tt où est le << Fort de
la Houlette »», ant-rque fortin, vestige de l'occupation rcmaine.

l* seigtew du Chôtellier-Pourtauh, Antoiûe Prévost a, sans aucun doute, quelques familiadtés avec le
cùé de notte parcisse Messire Texier. Toutefois, bien que ne partageant pas les mêmes idées religieuses, cela
ne l'empêche point de faire ur ârrangement I 14 awil 1567 ] avec ce dernier. Cet accornrnodemert porte sùr un
échange de tcrres : le prernier recevant deux joumaux de terre joignaît le pré du Porrreaü [ proche le Châtellier,

Pourtaulr ou Pontreau I et le second recevant deux journaux de pré ri la Maladrerie I dans ta bours, aujoùrd'hui ciré des

Dcntcl.nes er prochc locim.tière protesrant de Môuillùoil. D'aucuns disett que cette transactiol ne fut pas consentie
librement mais peut-être imposée ! En tous cas, moi, Jean Rousseaü, c'est ce quej'ai toujours eu ouï-dire par
mon père qui, lui, le terait d.e son << Àncêtre »,-

Hélas, la luttc éclata à nouveau pendant l'été [ 1568 ] propagée encore par les PrctestaDts. [æs deux
factions armées exécutent des marches et des conhernüches à travers tout le Poitou sans s'occuper des terres
<< embla\'ées »» oi, << prêles à la.fenaison ou à la moisson » | Dans le région, elle est didgéc par Jean Boisseau e1

un nommé Trousseau. Ce fut à nouvcau des rixes qui ruinàent nos campagues, des pillages qui vidèrent nos
greniers.

Mon « Ancêtre » @conte, même, que « ce.r soldats indisciplinés s'ikstallekt ÿiolemme t chez les

laboureurs ou les paysans, y ÿi\aht à disct étioi et aptès les aÿoir bien rançonnës, les accablent de mauÿais
lraitements »r. Qÿand, ceux-Çi, ne fuient pas en voyant ardver les
soldats. Parfois ils commettent même des viols et voire des meurtres
qui laissent des veuves et des orphelins à foison. Fonterayle-Comte
subit un siège [ 28 août au 15 septembre ] mené par Pulviault, seigneur
huguenot de Saint-Sulpice-en-Pareds. Puis la ville fut mise à sac el
l'église Notre-Dame fut incendiée, démantelée en partie et devint ur
magasin de viwes rccouvert d'une charpente en bois.
ê Éslise Notre-Dâme à Fontenry

La guerre est honnie d'autant plus ici en ,or' bè pai de Poictou,
disait, encore, mon « ancéte »,par ce q:u,e depuis fort lorgtemps et,
selon une législation royale, les soldats sont logés lors de leurs
déplacements par le (< bon peuple »», qlui leut doil << le logement ot les

e.§ldppcs » ou comme l'on dit. l'« ,lstensile » c'esl-à-die << lil, pot aÿec
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|efte el écuelle, place au.ku el à la chandelle ». p.70
C Fâmill€ de la noblesse paysame

En revanche, le soldat doit payer les denrées qù'on
lui présente pour sa « §ràJrstance » ce qu'il oublie
réguliàernent de faire 1oÉqù'11 << décampe tt. EûcoÉ
heureux si. quand il dernénage, il n'a pas dévasté le
poulailler et le grenier, ouvert les huches et les
<< resserres » ; s'il n'a pas molesté quelque peu son hôte
par ce que celui-ci se rebiffe, viole[té sa f€mme et ses

filles. Parfois, on voit passer des troupes funbondes qui
vofltjusqu'à couper les arbres, vider les étangs et égorger
le bétail ! Pâuwe « petit peuple » dit-on. Paÿwe paysan et,

<< pauvre bûcheron tout couÿert de ramée r» l dqà ) aÿant << le créaficier et la conée » f pressure lelleme ], et qui
eut plus d'une fois l'occasion de manifester, hélas sans résultat, sa réprobation devant ces procédés

impitoyables. Aussi, dès que des bandes de soldats sont arl]loncées, on sonne le tocsin, on cesse les travaux des

champs, le cabaret se vide. A la hâte les bestiaux sont mis à l'abri I caches, souterrains ]. On vajusqu'à se

barricader avec des filts, des planches, des fagots d'épines, tout ce qu'on bouve pour « se barrer tt. Alors,
parfois, les soldats n'insistenl pas cl vont voir ailleurs.

Il y a eu, pamît-il, une très gande bataille à

Jamac I 13 rnars 1569 ] qui faucha l'élite des seigneurs
protestants combattant arx cotés de Monseigneur le
Grand Condé qui y a elé tué, d'ailleurs. Honorat Prévost,

seigneur du manoir dD Châtellier-Pourtault de la
paroisse de Mouilleron, « homme de graûd saÿoir »,

perconnage-clé devenu Vice-aûiral, a pris part avec ses

coreligionnaires à cette funestejoumée. Il y tenait le
commandement d€ l'avant-garde. Lorsqu'il attaqua l'aile
gauche des catholiques son chcval est tué sous lui. ll est

alors fait prisonnier. Il fut exécuté lc lendernain, sans

mcrci, par des Papistes qui le reconnurent. Unc autre coûfiontation eut lieu dans les plaines de Luçon I t:luln
l57o ] : les lroupcs câlvinistes, aveo Puyviault, aux ordres de La Noue. remportent leul plus grande victoire en

Bas-Poitou fàce aux troupes catholiques de Puygaillard, grand maréchal des camps et armets du Roi, au lieu dit
la « Vallée Raud '»> [ rallée rrd!// ], proche de << la lôrêt dite de Saittte Gemme ». Jacgùes Bejarry de la Roche-

Louherie I châreau cnrc Sainr,Herminc er la Roche ], protestant, commandant de cavalerie, bâttit son palent catholique

Amédée de Bejarry. Quelqucs mois plus tard, Fontenay est de nouveau assiégé [ ]7 juh 1570I par La Noue. Jean-

François de la Nouc cst un gentilhomme issu d'une famille de notre paroisse de Mouilleron dont certains
membres se tiennent toujours en la seigneurie du Petil-Chôlellier I châleltier-Béjârry ]. Il est l'un des principaux
chefs huguenots de la contrée. C'est un calviniste notoire, d'une rigueu exftême ct fort cultivé, qui se fit
remarquer au cours des combats. La résistance dc Fontenay fut héroïque. En donnant l'assaut de la Porre Sairrt-
,4y'icrel, l,a Noue eu le bras brisé par un coup d'arquebuse. ll fallut le transporter d'urgence à la Rochelle ou on
l'amputa. On lui mit un crochet de 1èr. Rétabli, il n'en continua pas moiûs la lutte avec son moignon enfené qui

le fit désormais sumoûrlré . <t La Noue Bras-dey'ir » [ à Fo"tenay. exist€ encor€ : rr. d.: /a ,voue-ara*ae-fer l.
Quelquesjours plus tard, la ville de Fontcnay capitula. François La Noue û'y revint
que quelques arnées plus tard. Ici, dans la région, même ses adversaires

I'apprécient tandis que les enfants hùgùenots et mêmes les trôtres chantent ses

louanges.
C Hôrel de Ia Prévôlé à Fontênry

Enjuillet. après encore plusieurs batailles, les l1&Blrenols soût à nouveâu
maîtres de presque tout le Poitou. Quelquesjours plus tard un édit de pacification
estsigné[8âoûl 1570]. Il leur est très fâvorable mais ne leur permet pas de
pratiquer leur culte ouvertement. Alors qu'un semblant de paix aumit pu redonner
quelques espoirs, certains de ces Hÿguenots agisscnt eû véritâbles détrousseurs de

grands chemins ne laissant nul moment d'accalmie. ll n'est plus possible de
voyagcr en sécurité. Le commerce s'en ressent et la situation du pays est
lamcnlable I A Paris, le massacre du jour de la SÊBarlrélemy | 24 aot/. 1512 ),

I §;'l

}.

t"a
tllifi

r

il
*

I

^.'

J.
T

I
f

I
;

l

5



I
:

Henri de Navarre, qui combat toujours aux côtés des Hugueflots, se trouva quelques années plus tard aux
portes de FontenayJe-Comte, capitale du Bas-Poitou, lorsque celle-ci subit encore une fois un autre terrible
siège [ 23 mâi r58? ]. Ce fuÎ le plus important. Les Catholiques tenaient alors la ville bien armée avec en réserve
des grenades, des lances, d,es cercles-à-feu, des arquebuses et des boulets. L'attâque se fit cette fois en plusieurs
étapes. Tout d'âbord, par la ville basse du coté des Jacobtns et d! Fort St-Nicolas. Ce choc-là fut de courte
durée. Les chefs s'enfuirent abandonûant leurs troupes tandis qu'une autre troupe huguenote s'attaquait, le
lendemain, aux quartiers des l/orr.r et s'emparuit dù laubourg des lrg.es poufia[t entourés de fossés fort
profonds au point que des échelles étaient nécessaires pour y descendre et en remontsr. Henri de Navare
installe alors soû quartier genéral dans l'une des plus belles maisons de ce faubourg la Maison du iÀ,.rllepertuis.
Celle-ci est située dans le haut de la rze des Loges. Sa façade Lours 171, est omee de vermiculures décoratives
el agrémentée de têtes humaines, d'animaux, de
coquillâges. Elle est percee de mille petits trous
destinés à faire jouer la lumière et les ombres, sur
les belles pienes de cet hôtel particulier, lequel
est percé d'une porte harmonieuse encadrée de
sculptues, de vases en bas-reliei Cet hôtel est

éclairé par des ouvertures au rÿ1hme à la fois
rigoureux et plaisant.

Châleau de Foûtênry-le-Comte t
L€s Catholiques sont bien rehanchés

derrière les murailles de la ülle haute et dans le
châteaù fortifié- Ils tiennent le coup tandis que
les assauts se multiplient. On canonne des deux
côtés. Henri de Navane est le premier à diriger
les combats, à surveiller les travaux de
terrassement. Il est obligé pourtant de faire appel à l'artillerie dc la Rochelle qui vient en renfort pour ouwir les
brèches nécessaires au passage de I'infanterie. Finalement la ville succombe [ 1èjuin ]. La capitulation est signée
près de l'hostellerie St-Catherine I zctrellemeni rue Sre Carherine des Loges I par de nombrcux parâpheuls dont « aa

Noue Bras-de-Fer »». En 1589, notre roi Henri III décede, poignardé. Mort sans

héritier, il laisse le trôDe vaca[t avec pour prétendant Henri de Navarre I epoux

de Marguerite d€ Vâlois, sæur du feu roi l. Ce prince protestant renconte les pircs
difficultés pour se faire légitimer.
C Henri III

À ce moment-là, Henri Iè, duc de Longueville fdescendanr de teonor ],
seigneur et baron de Mouilleron, s'était rallié lui aussi au drapeau du roi de
Navarre à cordition toutefois que ce prince abjure sa religion : ce qu'il fait

[ 1594 ] mais bien trop tard. Déjà beaucoup de mal a été fait : presque, toutes les

églises du Poitou sont ruinées, y compris celle de notr€ paroisse de Mouillcron

ordonné par Charles IX, roi faible, auquel succédeü p.1l
son Aère Henri III Iroi en 15?7 ], fut l'apothéose de toutes ces barbaiies.
Vint s'ajouter aux calamités de la guerre, l'infortune de terribles
inondations [ 1582 ], suivit d'une epidémie de peste I l5E5 ] , fléau
inséparable de la guerre, et qui sema la terreur notamment en Poitou.
€ Maison du Miuepertuis, dite H€trIi Iv, rue des Loges

Lcs hostilités reprirent sous peu. Fontenay, qui est toujours aux
mains des Huguenots, endura un ûouveau siège de dix septjours qui
fut très meurtder. Za No e Bras-de-fer a potJtlant bien fbrtifié la ville,
qui est attaquée de liont par la rue de la ?n ée I exisle toujou.rs à Fontenay

l. LÆs afftontements sont rudes. La cânonnade fait écrouler ce qui reste
du clocher de Notre-Dame. Elle endommage toutes les tours des
murailles ouest et fait éûoùlet le Pont-aw-Ciêvres. La noblesse
calviniste fut emprisonnée et due payer une rançon pour sâ liberté.

Quant aux habitants insüges de lâ ülle, ils furcnt liwés à la vindicte
des soldats catholiques. Suit, enfin alors, une rclative période
d'accalmie.
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qui a subi de gros dommâges. p.12
Elle avait déjà été détruile, paraît-il, lors des guerres

féodalcs. On I'avait restaurée I vers 1550 ] et la voilà à
nourcau terriblemenl eidommagée. I es paroisses

voisines ne sont pas mieux loties. Ainsi, le donjon de
Bazogcs, en cette dite paroisse, a subi une violente
aftaque de la part des Ligueuls. l-a place fut dégagée par
l'arrjvée de la Cavalerie Royale de Fontenayle-Comte,
composée de 50 lances, 100 arquebusiers âyant à leur
tête le Seigneùr des Roches-Baritaud, papiste-
€ Chapellê de lâBrossrrdière

Un terrible massacre a lieu âussi contre les

Huguenots I 13 aoûr 1595 ], en particulier, quand une
troupe de catholiques venue de Rochefort-sur-I-oire en

Anjou, ünt chercher querclle aux protestants réunis au prêche du dimanche à la ,/ossa,"diè,.e I proche la Tardière ]
en un Iieu qui est proche dt Moulin-Melleraie. lcquel est actionné par une vénérable roue << à coussotte >t. Ce
moulin est doublé d'un aute à vent situé sur la hauteur qui domine le l,oing I rivia,re ] qui arrose, là, les prairies

de Pied-de-Bise. Lebilan de ce camage fut lourd i 3l tués, 33 blessés dott Pierre

Texier. marchand et prolestant d( noffe parorsse. À Vouilleron. c est un

véritable foyer du protestantism€. On compte alors dans la population plus d'un
bon tiers de protestants. Ces adhérents de la « Rcligion Préte due Réformée »;

revendiquent le droit de célébrer librement leur culte, demandent l'arrêt des

persécutions, avec enfin la permission de construirc leurs temples. Jusqù'alo$,
ils pratiquaient en général dans la clandestinité. Leur office se faisait dans une

maison très spécifique nofiûnée << tefiple particülier',». Dans la campagne, là ou
les hâbitations sont isolées, les Huguenots pour s'identifi€r ont un signe de

reconnaissance curieux. Ils plantent un pin parasol à leur porte. Ce signe gardé

secrct irdique pour eùx un lieu de refuge possible.
I-es hostilités et les dépravations de toutes sortes c€ssèrcnt enfin après un

traité, l'Edit de Nantes signé en 1598. par Henri de Navarre qui déclara alors «Je
dcmande la paix pour moi, pour lous les FranÇais, pour toute la France | ».

Mais, cette mesure n'aûête pas instantanément lcs demieres résistances ni ne fait disparaitre totalemett
l'inquiétude dans les esprits !

Ia situation du clergé, de l'Eglise et du cultg câtholiquc, est lamentable : du fait de la destruction des

églises, des rzalsors canales I borderie nomnée C"/. âhbuée âu curé de chaque paroisse ], presque toutes ruinées ou
inhabitables, des biens ecclésiastiques dilapidés ou possédés par des commanditaires ou des bailleurs n'ayant
aucun souci du culte et, du fait aussi, que les curés ne résident plus en leurs paroisses, ou que très

épisodiquernent, le service religieux se fait irrégulierement. Il va sâns dire que le mobilier des églises, qui n'ont
parfois plus de toiture, est d'une pauweté attristante ! Quelques prêtres néanmoins s'installent pour quelques

temps, tentant de remettre d€ l'ordre et essayant de raviver la foi dans les masses populaires pat << n retoÿr aux
pratiques anciennes, d,ûùent a e dées . . . Dieu Merci »t L Patmr, ces

pÉtres missionnaires : Messire Briglouet, « ÿiquaire »rl1601 qui devi€nl

Pneur Curé eû 1605 I et Messire Hellouan I 1610 ]. Partout, chacun
oubliant ses tuc{Eurs se remet à l'outrage et essaye aussi de vi\Te en

bonne inlelligence avec les coreligionnaires, ceux de Ia l.PÀ.
I Relision Préleûdue Réformée ].
€ Famine aisée de marchand âu XYIIè

Pour un temps, rien ne vient altérer la tanquillité de notre
pays poitevin qui se relève doucement de ses maux, malgré les
charges [ '.É" ] collectées pour le Roi de Fmnce mais aussi par les
Ligucurs qui ne désarment pas complètement. Ce sont les « /di|les »

que Mathurin Bemaudeau, un prctestant « /écepteur », en nolle
« receple » de Mouilleron, ne manque point de nous taxer dont, entre
autre, pour exemple : « l0 sols de taillc traversaine, r.ndables à la
receptc ( sic'l de Mouilleron, à prélct'er f rcot I au bénéJice de Vouvant
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et sur la Grange à la Brcli//e » [ p,oisse ac nrouasais ]. p.73
Les « Jousseaume de la Srrrie I hmleâu de lâ Seurie proche le

boûgf sont redevables I 1605 f d un raz d tlr'otne à lo mcsure
de Mouilleron sur le ténement du Bois-Mairgorls, I proche du

moulin Maingoi ] lerarl à la rivière des Loups ».

La baronnie de Mouilleron a ses mesures particuliàes
[,€ boisseau vaut 28,5 litres I ou 2t Kgs ] même taux que pour
Fontenay. Cefte « mesrr" » sert couramment au mesurage
officiel des grains, qui se làit à la « ial/e » o! << minage rr,le
mercledi, jour du marché à Mouilleron.

D'autres encore pareillement sont redevables. Ainsi,
les héritiers de Jea[ Poupet doivent « J derriers, 6 boisseaur
defroment et I septier d'avoine payables chaque année à la
jëte de Notre Dame-Assomption de la yierge tt I t5 aotLt).

D'autes payent « -12 ôoisseab( d'avoine et de seigle à la.lëte
Notre l)ame mi-a gus, » ( sic ). D'autres « 9 boisseaux de seigle et 15 raz d'avoine à laJête de Notre Dame de
seplembre », ov encorc, quelques « 24, raz d'aÿoine et une oie blanche à Noël »». D'attres, en plus de sols,
deniers, oboles, doivent : un moutoq un chapon, une géline I poule ], une oie . . , en plus d']u\ << raz et septier de
seigle toÿjours à la mesure de Mouilleton » qui est aussi la même que celle de Vouvant. Cette mesure est
régulièrement surveillée par tn << mesureur-jurd ». Cet officier véri6e les capacités de contenance.

Hélas, cette relative périod€ de paix fut gâchée par de graves épidânies I donr une de la pesre en 1592 ] qui
ravagèrent une bonne partie du Poitou à trois reprises : en octobre 1603, dejuin à octobre 1604 et en septembre
1607. Pourtant, « Nol ' bon roué Henri »», qri a un bon minishe Monsieur de Sully, veùt
que chacun de ses sujets puissent mettre « /a poÿle au pot tous les dimanches ».

AloIs, racontait mon aieul, pour un moment les temps fulent meilleurs dans nos
campagnes qui renaissaient malgré tout. Malheureusement, ,tot'ào, roul est assassiné
en 1610 par un fou, nommé Ravaillac. D'aucuns disent que c'était un complot. Tout
bascula à nouveâu. Noûc roué fut beaucoup pleuré. On comprit de süte que la paix
entre les factions religieuses serait alors, de ce fait, de courte durée !

Henri de Navarre deüenr Henri tv )
Son fils, Iauis le treizrÈrre, était bien trop jerme pour gouverner : c'est sa mère

qui prit la régeflce sous la houlette de l'infâme Concini, son amant, dit-on, homme
avide. le et qui vida allégrement les caisses du royaume. Dès qu'il fut en âge, le

jeune roi récupâa les rênes du royaume. Il imposa alors un pouvoi. ferme. Il fut aidé pat
un bon ministle, MonsÈar de Richelieu qui est l'évêque de la ville de Luçon proche de
chez nous. Hélas poul la paix, lejeune roi, de suite, reprend la lutte contre les protestants
il faut dire que certains de ceux-ci ne peuvent apparemment se résigner à une vie calme et
honnête ; ils font sans arrêt des incurcions, volant, rançonnant, faisant treobler les
voyageurs et les habitants de villages qu'ils osent approcher. l,ejeune roi tenait a y metfe
de I'ordre.
C Richelieu Évêque de Luçon

Ce fut, à nouveau alors, le chaos et la ruine dans nos campagnes dévastées sans

relâche par des bandes soldatesques. Les innombÉbles retours à la foi catholique, qui
s'operaiellt demièrement par la force dans les rangs prctestants, augmeûtaient

singuliàement le depit et la colàe de ces irréductibles llügrerols
qui ne tardèrert pas à ourdir une nouvelle guerre civile.

é Louis xIlI et la rcine Marie de Médicis

Ce fut pendant cefte période trouble I d. 1608 à la lD dudir

siècle ] qùe nombre « d'émigrants tt, ÿolontaires, quittent la France
pour aller peupler le Canada I colonisé depuis ] 500I dont Québec
I fondé depuis 1608 ]. Du Poitou, partent 370 colons en majorité des

paysans et des artisars tentés par l'avenfure en ces terres hostiles.
Ainsi, sont partis pour défiicher et peupler la Nouvelle -

France : lnuis-Alexandre Rousseau. dit Beau-Soleil. nalil de

Saint-Hilaire-du-Bois I proche de la Caillère ] qui y fut caporal.
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De lrotrc paroisse, Abel Turcault, parlil porter ses talents de meunier

I né vers ] 6l l. embarqué en I662 l. lssu d'une famille delrinler I meunier

nésocianr en srâins et faritrcs I installée aux pieds des nocreÆ de Mouilleron, sur
les terres de la rtocle-B.tâir. lesquelles terres dépendent pourtant de la
seigneurie de Bazoges. Ccttc famille comprend plusieurs membres qui sont
aussi dans ce négoce : François Turcault, Mathurir Turcault, Louys Tucault
[ ]617 ] et Abel qui a épouséjustement en Nouvelle-France [ 1662 ] Marie
Girou, une jeune fille << émigrée ,» r,atrÿe d.e la région de Royan. Il ne revint
plus jamais au pays pas plus d'ailleurs que Rousseau dit 8en.r-So1"i/, peut-
être notre lointain parent, disait mon aieul. Quelques-uns également font
partie des corps de troupes envoyé par le Roi. Nombreux furent c€ux qui
périrent, dit-on, dans des postes avancés, sous les flèches des hoquois, en
préservant ceux qui s'efforyaient de mettre le pays cotquis en valeur. I Pff'ni
cux se trouvaient âussi ceu qu'on appelle les « J6 rr(,r:{ ». Plus ou moins aventuriel§. ils

s'engâgeâient à panir pour les colomes diles françaises el pour « ce méme temps ». Pour qùe leurs traversées soient pris€ €n chÂrge,

entre âutre à panir de Lâ Rochelle. ils derâienr attirer. amener âvec eu de nouvelles recrues à qui ils faisâient miroilcr lâ même

fonune. Cerrâi6 revenaie mais Ia majorilé resrait sur place l.
Peu de protestants sont partis. Certains, comme ici à Mouilleron, ont pourtant chaûgé de camp. Ainsi,

Honorat,le neveu de feu Honorat Prévost I décédé t5691, et qui demeure lui aussi au C]d/e//ier-Pourtq lt,aété
le pa.rain [ 5 janvier 1616 ] de Maric, la fille d]usielJtr dela Mothe gui tut baptisee en l'église de notre paroisse.

Pon de lâ Roche[e à
À la suite de l'assemblée que les

Huguenots oîl tenue à Ia Rochelle. ville
protestante qui leur appartient, Ia révolte
éclate à nouveau. Ils s'y sont réunis en

lrre de s'organiser en republique
indépendante du royaume de France.

N olde rci, lbu i s Le Treizi èûe,
renforce alors la gamison de ses villes,
notamment Fontenay-le-Comte, ville qui
est proche de chez nous. Le roi bloque également la Rochelle et son port ; c'est une cité indépendante, riche de

son commerce avec le Nouveau-Monde, mais aussi un important ccntle de rébellion protestant jusqu'en 1627,

date ou la ville est reprise par les armées royales. C'est l'année suivante qu'une épidânie de fièwe pourpre
terrorisa les habitants de notre région.

lMoû << Ancêtre ,»,Dtie[ne Rousseau, avait environ cinq ans lorsqùe notre rct, Louis le tteizlène 1lêpassa

[ 1643 ]. Tout le peuple fut ave(i de ca malheur par la somerie du tocsin qui rassembla la populatiori dans notre
misérable église autour de not curë. Ce d,ernier qui a annoûcé la norelle et presche, a fait dire des neuvaines
poùt not' roué défunt et chanter aussi des ,e delnr pour son fils, Louis Le quatorzième qùi n'a que cinq ans.

Corùne il est bien trop jeune pour gouvemer, c'est sa mèrc qui tient les rênes du rcyaume avec cet italien,
nommé Mâzarin, qui songe plus à rernplir ses cofhcs qu'au bonheur du peuple pressure et affamé. À la mon de
ce demier, en 1661, lejeune roi prend le pouvoir dirigeant son royaume avec femeté.

C'est aussi cette année-là, que décède [ 4 ociobre ] notre vicaire Me.§.§ire Michel de Lespinay qui fut
inhumé dans l'église. Ce même jour on entera aussi le sacristain, le sieur Benjamin Tullièwe, qui aait
également << marguiller » [ fabnqueur ] de la paroisse. Il decéda, signala le curé, dans la creance de la C.A.R.
I c'est'à'dire au sein de l'église Carholique, Apostolique, Romairc ].

Il n'y a plus dorénavant en notre paroisse qu'un curé-prieur et un ücaire. Fini
les cliques d'antan ! Cela est amplement suffisant. Tous deux vivent sü le revenu du
Prieuré-Cüre et ÿ)r les terres qui ont pu être récupérées et iouées à des tenancieN . . .

Ce qui fait à notre curé un rapporl satisfaisant qui lui permet d'être plus libre du coté
des besogres matérielles. Il peut ainsi se consacrer davantage aux tâches spirituelles.

A I'automne, Messire Honoré Dubuisson, « prestre curé de St-Hillaire dc
Mouilleron-en-Pareds », rcndait hommage et vassalité à la seigteu e de la
Châtaigneraie «porrr son lieu ct herbergeùenî de Mouilleron et partie du « Fort »
abony à 5 sols pour tout droit de rachapt, plet ct cheval de senice ».
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C'€st également cene année-là, p.75
que naquir I 166l ] le fils de notre roi Louis
XIV. Il fut appelé ,o&is de France mais onle
nomme plus communanenl le Grand Dauphin-
Not'curé annotça l'évènement. Ce fut
l'allégr€sse dans tout le pays. Les cloches
sonnèrent à toùtes volées !

€ Château de verlrines
L'an suivant, justement l'aûrée de la

majorité de mon <r ,4ncétre », survint une
grande disette que MoDsieur le curé nomma la
<< Famine de I'Avènemer, ». Elle en fit

« lrépasser » plus d'un qu'on mit en terre d ans << I'ouche de baille-rec » [ cineriàe ]. Le culé et son vicâirc
Messrrc Tuffièwe I parent d€ I'ancien fabriqueur ] fùeîtljès << à la tâche r».

Notre nouveau roi, qui aime le luxe, est hélas fort bien trop depensier. ll veut, parait-il, rcstaurer et
agrandir le château de feu son père situé proche du village de Versailles. Il fait égalernent trop de guerres qui
ruinent un peu plus encore le pays. 11 n'aime point ces Huguenots trop puissaits à son goût. C'est pourquoi il a
pris des mesures signifiées dans un arrêt royal : treize temples bas -poitevins doivent êtle détruits dont celui de
Mouilleron-en-Pareds . << Le roy estant en son conseil . . . a interdit et défehdu, ihterdit et défend tout exercice
de ladite religion dahs les lieut de Puybelliard, Chantonnay, le Boupère, la Jaudonkièrc, Mouillercn . . .

Ordonne Sa Majesté que les ditsf*iersfde la dite R.P.R.,fero t abattre et démolir à leursfrais leurs temples
qu ils ont ès tlits lietlx interdits, dans deux mois à compter de la signilcation du présent arrêt. . . Fait au
Conseîl d'Estat du Roy, sa Majestë y estant, îeiu à Sdint-Germain-en-Laye, le sitjour d'aoust mil sbt cent
soira te-cihq...»

Le délai fixé expirait le 12 octobre. Peu après rme commissioû de contrôle parcourait la contrée pour
juger des démolitions : << Et le lendemain, ingt-cinquième dudit mois de nouemvre f novembre), en susdit 1665,
sur la déclaration à nous faite par ledict sieû syfidic I de chaque paroisse concemée ] qae /es temples dÿ Boupère
aÿroienl été démolis comme il aÿoit appi' s'estant transportez sÿr les lieux, par ceux de ladite R.P.R. depuis
le jour de nostre premier déparl dudit Fontenay quy lut le quatriesme du présent mois, et que partant nostre
transport sur les-dits lietlr seroient inutilles (sic \ il a protestez néanmoins de rendre lesdits lt;erx) de la
Religion P-R. desdits ; Mouilleron, Chantonnay, Puibeliart, responsables pour leur part et portiofi suiÿant ledit
arrest pour raison des frdis de hotre transport et de ladile démolition pour û'aÿoir Wr eux eslez satisfaite dans
les temps portez par ledit arrest ; desquels dircs, desclarations et
pfoteslalions aÿons audit sieur syndic I de chaq]ep,1.oissel, ce requérant,
octroy.i acie pour luy serÿir aik» que de ruison. . .ont signés I Jacques ]
De Maur[enne.. Froment -.Colldrdeaÿ... rr.

I ce culte se célébrâit pendant les guerres, dans l'église même de Mouileron puis
sous 1â hâlle ou se lonl les foires, puis dâns un temple paniculier ( rue du Pavé ) qui
ful détruit pâr I'Edit Royal, etr question. Pâr la suite, un nouvel oratoire e$ alors
installé dâns une maison paniculière, en la « Maison de la Reguelererie », située près
de l'ancien « chanp de loire » ; pendânt lâ Révolution, profilânt d€s dispositions
légâles du moment, libené du culre, Ies proteslanrs pratiquenr à nouveâu sans retenue
' en I 823, ils édifi eni un nouveâu lemple, dâff lâ « rue de I a cone », qui deÿie alois
« rue du remple ». Toulefois à ce momenl-là, il n'y avaitpâs de pâsteur l.

Nouveau terple de Mouilleron I
Nous avons un nouveaù o)ré. Messire Cheÿillon, qui est là dçuis un an ; il a rcçu [16 alril ] la visite de

Monseigneur Colbert, prélat de l'évêché, qui dans ses « Collariorrnes » [ registre d'inspeclion des pâroisses ], fait
menton de tous les lieux à la charge de l'Église, dont : « ir najo ri coemeterio t»,le << Grand Cirnetière ,», et ùi
plus petit, dit précisément << Petit Cimerière t) [ situé dans le pânene actùel de la Cure ], ainsi également d'une
chapelle attribuée et à desservi << selon pareil droit eî prolt tt at cwé de SGGemâin. Il s'agit de la Chapelle du
Grand Cymetière dlte des l-aurens : << Nous, Nicolas Colbert. par la grôce de Dieu et du Siège Apostholique,
Eréque de Luçon, à notre très cherfls, Pierre Drtet, prêtrc de hofi'e diocèse et curé de St GermainJ'Aiguiller .

. . Salut el Bénédiction . . . T'aÿant recofiku suflisamment apte à cette fonction, nous te retfiellohs par les

prisentes la chapellerie I ou stipendie ] rrlgaiement appelée Chdpelle des Laurens, dans la Grand Cymetière
dc Mouilleron, libre et t'acantc 1mr kt cessîon et démission de son détenteur précëdenl : Samuel Fortin, aÿec

toutes les charges el les droits ! aJlirarll . . . Fdit à LuÇon le seize aÿril tkil stx cent soixante cinq, sous nolre
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seing et celui de Jacq es Bonfiel. p.76
procureurliscal el de Jacques l,andriau,
notaire, \,o§ lémoins... ».

€ signêture du cure CtérÂmbrûlt
Messire Chevillon avait trouvé son

lieu de culte en très mauvais état. Faute de

ü*

K',tl
moyen, il ûe poùvait rieû faire sinon exhortcr à la prièrc. Pourtant des restauûtions importattes âvaient déjà été

entreprises [depuis 1661jùsqu'en ] 771 I et que continua son successeur I arivé en 1667 ], Me.trire Alrthoine
Clerembault. Celui-ci, Éussit à obtenir des subsides du Roi par I'intermédiaire de I'Éveque de Luçon, à

nouveau de passage m notrc paroisse. Avcc lesquelles diles oboles, il a fait construire un énorme pilier
octogonal qui avec ses puissantes arcades rcnforce, dans l'église, le clocher ébranlé pendant les belligerdces
entre papistes et huguenots. Dâns la partie de I'église démolic, lors de ces mêmes incursions I panerre actuel de ]a

cure ], depuis quelques temps déjà, on y inhume à nouveau, ainsi : « Jean Habert est e tcfté le 26 janÿier 1663.

dans I'ancienne église puis Louis Paillou fut inhÿmé le 26 aÿril 1667 daks la vieille église tt.

t e paix étail précaire en notre pâ)§ de Poitou où dcmeuraient encore beaucoup de Prolestarrs qui, entre

aure, payâient très mal ou parfois pas du tout les diverses redevances I impôLs ]. Un bureâu de contrôle des

Agents du Fisc est établi I 14 maÉ 1679 ] quelques anûées plus tard à Mouilleron pour ladite paroisse et une

ij,rj dizaine d'autres circonvoisines
€ ENeisne de lâ Maison du Drüphin

Pourtant, nombre de lluSlterors n'étaient point dans

le besoin. Certains construisent ou bien restaurent. Ainsi,
dans le bourg, l'un d'enhe eux, Piere Bodin, sieur du

Dauphîn, aÿail ftpaÉ son lagis où pendait pour enseigne

<< Le Dauphin t . Cette maisoq fort ancieme, a toujours eté,

et depuis longtemps, la propriété des religionnaires. Elle
comsiste en <<chaùbres basses e, haules, grenier, cellier,
caescurie ( sic ), grange, galleie, pressouer, four à caire un

boisseau et demi de pai, ». Elle se sihre au coin du carrefour
dela Rue de la Corne, de la Rue Plantechoux et << pour aller
des Halles à Bazoges » [ aujourd'bui, à l'angle de Iâ rue duTeople

er de la rue du Maréchâl de l.anre l. Sur le fionton de sa porte, il a

r*a

fait sculpté en plus de la date t61l,nn Dauptiz avec sa devise: << Spes mea et consolatio mea Deus »>- << Mon
espoir et ma consoldtiofi, c'esl Dieù t I style d'épirâphes que I'on lit lréquemnenr sur les pierr€s tombales des cimetièr€s

proresrâns ]. Ccci alléguait une époque relativement plus douce pour l'Eglise réformée ; le poisson aux allures de

dauphin, évoque lui, semblc-l-il,la baleine de "/onas, lequel, après son séjour dans le ventre du monstre
attendait sa libération et son éjectioq en criant vels son Dieu cette << citalion tt I etl721, Jeân'Honoré Ferchâult, de

Réaumur, religionnairè, velld à Marie Draud, Vv€ d€ René Maillot, une rente de 50 liwes sur cette maison awelée I le Douphù, at
bours de Mouilleron, er pour la somrne de 850 liwes I .

Le curé de Mouilleron, Messire Jean Libaudiere nouvellement installé, a fort à faire avec les dissidents
de nohe culte. Et puis son église est en très mauvais état, encore. Lui-mêrne est constamment handicapé du coté
de sa santé. Il doit tequemment se faire assister. Depuis son arrivée en notle paroisse [ ]6?8 l, il a beaucoup de
mal à administrer sa bourgade et a fait appel à des confrères dont Messire A:ÿlIardlt, prêtre du Tâllud-Sainte-
Cemme, qui écrit-il, est obligé de << me remplacer à cause de ma maladie ». Il se fait suppléé également par le
F/àre Bernardeau, captcitr, gli y << exerce à cause de la maladie de M- le Prieur ». Messire Marchand, prêtre de
Cheffois, vient lui aussi en renfort. MeJsire Libaudiàe est assisté aussi pâr le sacristain Antoine I-e Feu!.re ainsi
que par Me Jacques Rambaud, le « Àégexl » [ insriruteu' ], lorsqù'il se voit promettre des secouls porrl des

réparations à l'église, qui en a toujours bien grand besoin, et lorsqu'il reçoit Monseigneur Barillon, évêque de
Luçon, qui a visité notre paroisse quelques temps avant.

SignâtùE de MessiE Libaudière t
l-es réparations effectuées,

alors, se bomèrent à mrüer et niveler
ce qui restait des deux nefs ruinées
lors des bclligérances rcligieuses qui
s'étaient deroulées il y a cent ans.
Pour les vorites. il a fallut ies tiller
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sur certaines surfaces I ptafomer ]. p.77

, On a dû attendre, pour cela, la veille de la Révocation de
l'Edit de Nantes, pour que le gouvemement de Louis XfV accorde
une aide de 1000 liwes, octroyée [ 6 féuicr 1684 ] par
I'intermédiaire de Monseigreu de Barillon et du Pere t chaize.
€ Éslis€ de Mouilleron

Messrie Libaudière dont la santé est très allêree ne «fait
pas de ÿieLt os ».ll décéda peu de temps après I I oclobre r6E5 ]. Il
fut inhumé dans l'église. Une foule nombreuse accompagnait sa

dépouille. L'intérim fut assuré par le P,,ère Barthélémy,
missionnaire, en attendant l'arrivée d'un nouveau Prieur-Curé.
C'€st Mes§,i" Nicolas Babin qui fut envoyé [ ûn d'aruée ] pour
exercer les fonctions curiales.

L'Église Réformée représente alors, surtout en Bas-
Poitou, ùne force consideÉble. Elle compte une vin8aine de

centres dont Mouillercn. La plus gande partie s'était massée dans le Bocage. Plus particulièrernent, dans la
région des << nontagnes » de Pareds, entre les Herbiers, Bazoges, Rochetrojoux, Monsireigne, le Boupere, la
Tardière et la Châtaigneraie qui sont des bourgs manufacturiers. La Châlaignerâie compte alors 39 maîtres
làbricemts de : « serge trétfiière, selgette, campe, revéche, droguet ». Mouilleron, qui foumit 3l0 pièces par aq
compte l0 manufactures, l3 métiers et une quarantaine d'ouvriers. À Saint-Prouant, sur 70 familles de
religionnaires, il y en a 40 qui sont tissemnds. À Pouzauges. il y a l0 fabricants et quelques-uns aussi à

Mouchamps I où en ] 6:2, il ûe resrail plus qu'un seul catholique ]. Ces ouwiers recevaient des paysans, la laine, le lin
ou le chanwe préparé, lavé, teint et filé. Leur travail était des plus pénibles dans des espaces souvent Îrès exigus

I moins de loln ], peu éclairés et situés souvent en sous-sol. Ils sortaient peu souvent de chez eux, si ce n'est pour
livrer un travail terminé ou encore pour rapporter la laine non utilisée au fermier.

I-âvoir de la Chôtsigtrersie oùr se tient une grosse foire ,
Ces paroisses I et d'autres paroisses enviomantes ], en

effet. étaient peuplées de lombreux tisseraûds tor.rs

fervents Huguenots qui kavaillaient pour de riches
familles de marchands. Seuls, les marchands, au sommet
de la hiérarchie de ce métier divisé, jouissaient d'unc
position sociale enviable. Certains nombres de ces petits
« ,er-iers » n'étaient pas uniqùement tisserand mais aussi
souvent des cultivateurs qui consacraient au tissage les
momenls qu ils dérobaient à l'agriculture. À cette époque.
les tissus de pure laine sont mres, chers et par conséquent réservés aux classes aisées. Les habitants des

campagnes n'y peuvent prétendrc. Aussi avaient-ils chercher à fabriquer des étotfes plus économiques leur
permettant de se vêtir à moindre fiais. Ils se réservaient quelques liwes de laine sur la tonte de leur troupeau.
Cela faisait la trame. Pour la chaîne des tissus, ils utilisaient le lin et le chanwe récoltés sur le domaine. Ces

étoffes relativement grossiàes, confectiomées de la sorte pour les métâye$, les laboureurs, les domestiques se

norîmalent I ttretaine, boulange, elTa sergerle, qui est une spécialité des paroisses de Mouilleron et de Cheffois.
Cette demiàe était destinée aux négociants de Nantes pour le Canada. Les débouchés sont les foires de la
Châtaigneraie ou viennent des marchands de Marans et de la Rochelle. Si gossiers qu'ils fussent, ces tissus, à

l'époque, avaient une certaine vogue. lls alimentaieût égâlement
le commerce de Fontenayle-Comte qui se fait aux foircs de la
Saint-Venant I 12 octobre ], de la Saint-Jean [ 24juin ]. Ces

étoffes également, à pafiir de la Rochelle, étaient des matières
d'exportation vers le Nouveau Monde : le Québec, entre autre.

Cependant, même en tenant compte de I'emploi du lin et

du chanwe avec la laire dats la dite fabrication, il est certain
que la tonte du cheptel oviD bas -poitevin ne suflisait pas.

Notrc paroisse et d'autres environnantes, spécialisées

dans cette fabrication, importaient d'Espagne des balles de laine
avec une escale à Fontenay où se trouvaient l'entrepôt que les

muletiers basques y fondàent pour leur trafic. Ils donnèrcnt
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d'ailleurs à ce comptoir le nom de leur villc . Fo tarabie p.78

I aùJourd'hui. Hôrel de Fonrarabie 57 rue de Ia République ].
Les exactions des Huguenots reprircnt hélas sous peu. Le roi Louis

xlv leur avait interdit à nouveau de pratiquer lcur confession
ouvertement. Pour cela, il avait révoqué [ 20 octobr€ 1685 ] l'Edit
promulgué par son grand pète, .feu not' bon roué Henri . l*s peiîes po]ur

les récalcitrants sont terribles. Ceùx qui s'assembleront dans « /es

dlserrs » seront sévàemcnt châtiés. Leurs maisons ou leurs logis sercnt
msés. Certaiûs sont même condamnés aux galères << pour refus de

De plus, le roi leur cnleva aussi leurs dernieres franchises. Il a fait
pression par des moyens fiscaux en augmenlant les taxes des Protestants el
promis de les réduire s'ils se convertissent.

Apparemment, beaucoup cedàent à la violence qui leur est faite
quotidiennemcnt ne fut-ce qu'en effectuant une conversion simulée ainsi
que f'on disait. Pour << la plupart conÿertis pour la forme sans renier leurs
corn,tcriorr » plutôt que de demeurer de plus en plus exposés aux rigueurs

des lois. Ils ne nous gênent point trop ces llrgre,,ol§, disait, pourtanl mon << Anc,ôlre ,t- C 'est wai aussi qu'ils
savert faire le commerce mieux que quiconque ! A Mouilleron, il n'y d qne Moûsieur nol'aall pour se plaindre
de leur nombre toujouÉ ûoissant. Certains, surtout parmi les plus actifs, les plus industrieux et souveflt les plus

instruits de la population, préférèrent sauvegardcr leur liberté en recherchant la fuite etelre.

enHollande...
Parmi ceux-ci, : Charles Béjarry, de la scigneurie

de la Grignonnière en la paroisse de Sainte-Gemmc, Jear
Saoullet, Sieur des Toubrais, de notre paroisse, et divers
autres : Louis Bemardea!, Miûistre des Toucies I pasteur

proresran ] de la paroisse dc Chavagnes-en-Pareds, a

émigré avec femme et enfants ainsi que Pierre
Bemardeau, aussi pasteur, de Mouilleron. Puis lsaie,
Suzanne et Gabriel Fortin, fugitifs, et un nommé Jacques

Loyau, également de Moülleron ainsi que Marie Merlet,
l'épouse de Isaac Rousseau, qui s'est installée « d /a
paroisse de la Paleûte », en Angleterre [ *oE re 6 @r lTre ]
. L'Edit, de ,lor 'bon roué Heni, r,o.ts avait apporté la paix pour un moment. Surtout un peu plus de
prospérité malgé que l'hiver de t686-87, fut des plus âpres. Il fut précisément si rigoureux quc le lin gela et

I

i

mêrne le vin ! Mais le rci Louis le Sualotzièr,e veut absolument rétablir l'unité
religieuse I câtholique ] dans le pays. Pour cela, il n'a pas hésité à ordonner I depurs

quelques années déjà 16E0 I la creation des Dragonnades où << Missions Boltées >r. C'était
une force soldatesque arméejusqu'aux dents à laquelle le roi laissa toute latitude
pour que soit faite, le plus souvent par la contrainte, des Çonversions massives. Alors
la délation allait bon traio I Les dragons s'installaient chez les <( réy'actaircs ,» dans
les maisons «.§ol-d,.sant huguenotes tt. On récompensait même les volontaires qui

alfaient dans les forêts à << la chasse aux Dissidenrs ». Ils torturaient sans

disconlinuer, brûlant lcs pieds des hommes, violant sans vergogne les femmes et les
filles, massacrant allégrcmcnt même les vieillards, profananl sans scrupule leuls
lieux de culte déjà mis à mai. eux aussi.

Mon << Ancôtre », tucontait qu'on avait « corÿerli » par de telles maniàes trois
cent personnes en cinq jours seulement dans la paroisse de Foussais, située en

bordue de la forêt royale de Vouvant. Les dragons égorgezient souvent aussi sâns

distinction de religion. Ils étraûglèrent égalernent un nommé Bigot, ancien maîte
d'école de la Châtaigneraie, tandis que d'auhes protestants ont été pendus
publiqucment. Rien n'arrêtait ces « so//ars de la mort »» q:'l,i, àto|t venant, pillaient
parfois même nos propres maisons et surtout ros pecules.

A leur approche, même nous les catholiques, nous qùittions nos borderies et
nos travaux champétres, pour fuir nous cacher avec nos femmes et nos enfants dans
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couvert d'une voûte en plaques de schiste local, et possède des muls épais de pierres schisteuses également. Ce
couloir fait presque l0 mètres de longueur et donne accès à une galerie principale qui est hès longue elle aussi i
elle fait 2 mètres de largeor sur un peu plus en hauteur. viennent s'y greffer deux couloirs latéraux se faisant
face et donl la reûcontre forme un carrefour.

3

€ Soutenain-retuge desEcotteâur à Sâint-Germami'Aiguill€r
Ces deux couloirs conduisent, eux aussi, à des salles constituant le refuge

proprement dit. Après le carrefour, il y a une plùs gmnde salle qui se termine par
un boyau plus étroit qui conduit à une issue. Juste avant cefte sortie, sur la gauche,
se trouve une petite loge carrée au milieu de laquelle se tient un puits qui fait pas

moins de I mètres de profondeur et dont le fond se trouve, tout de même, à 14,70
au minimum au-dessous du sol extérieur libre. Au niveau de ce carrefour. lc
couloir conduit, à droite, à une première salle qui mesure 5,90 sur 2,40. Cette salle
se temine par une petite rotonde semi-circulaire faisant penser à la neufet au
chceur d'une petite église. Elle possede, comme les âutres salles, des petites
niches à hauteù de Ia main et dans lesquelles on place des larnpes à huile et
divers objets. I y a aussi plusieurs foyers qui permettent de cuisiner,
éventuellement. Toujours à ce niveau, un petit cDuloir à gauche conduit à une
seconde salle püs, par un petit boyau, à une autre encore qui, elle, se temine en
arrondi et fait un peu plus de 5 mètres sur 1,95 en sa partie la plus lalge. Toutes
ces salles, ainsi que les couloils, possèdent des systèmes d'attachc pour des
torches de résine. L'ensemble des divers passages ne fait pas moins de 68 mètres.

Dans toute I'étendue de son développement, ce refuge est défendu par des
barricades volaltes en bois dorlt les tmverses de fixation sont fichées en des
encoches profondernent oeusées dans les parois. L'aeration se fait g:âce à des
tubulures ou conduits d'aâation qui sortent à fleur de sol, à l'air libre et faisant
pour certains ente 4 m.90 et 6m.20, au-dessus du plain pied du refuge.
€ Souterrain-retugeauPetit-BeugronàSt-Germâinl'Aiguiller

Ce souterrain n'était pas unique dans la région. On en connaît un peu
partout tout de même. BienheÙreux sont ceux qui en ont uû à proximité. Il s'en
ttouve aussi deux à Saint-Cermainl'Aguillet . celùi des Ecotteaar, qui est qeusé
en plein schiste dans la chape dule et dont l'entrée se trcuve sous une bâtisse.

5

Puis, il y a celui du P"tit-Beugton, ûeùsé dans un sol bien moins consistant que celui des Ecotteatr. Sans
compter celui des frors-Prerres au Tallud-Sainte-Gemme. Enfin, il y en a d'autes encore à Réaumur et
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pareillement aux Châtelliers. Cela sauva bien des vies
! souærrain-retuse des Trois-Pierres au Tallud ) <-------::'j;::!

A Ia suite des « Drdgonnades >»,les Huguenots
ripostent naturellernent. À nouveau, ce fut l'horreur et
le malheur dans tout le pays poitevin, raconte mon

" Ancètrt ". Les églises furent encore sacqgées sans

rclâche. En représailles, les temples protestants aussi.
Toutes ces persécutioûs ircessântes poussèrent un bon

t.Éil . 4b'i,

\:i
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quelques souterrains-refuges. p.79
é Soutenain-refuge de lâ Hte Fosse, entée enbas à gauche

Il en e)(iste plusieurs dans la région dont un
justement proche de chez nous. I1 est situé sur lc
versant sud-est de la vallée de],a it'ière des Loups.
Peu de personne en connaissenl l'cntrée qui sc lrou\ e

au hameau de la llaule-aos.re au milieu de quelques
petites borderies qùi dépenddieit dù ÿie$x manoir de
/a Basse--Fosse, établi plus bas.

Ce souterrain, disait m on « Ancêrre ». exislait
depuis des lùstres. ll a été creusé dans un sol argilo -
schisteux. Il possède deux issues vers la teûe libre
dont l'ure sort au milieu d'un verger légèrement pentu.
Il se compose d'un long couloir en pente très raide,
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nombre d'entre eux à fuir encore. p.80
€ sigûarure de Messire Jean Eschrssercru

Des riches, et des moins riches, quittent
le pays [ ]0.000 émjgrés sur la ré8iotr du Bas-Poirou ].
Certains résistaient ct se cachaiett. Un bon
nombre d'entre eux pour conserver sur place
Icurs biens et leurs positions abjueût leur
religion. Pour compléter Ie lot des misères

bellicistes presque quotidiennes, la nature s'en mêla. Dieu ne nous épârgnait waiment pas I

En mars 1692, des pluies diluüenncs emportèrent tous les moulins de la région. L'été suivant fut si
pluvieux que les récoltes furent extrêmement difficile à faire. Tant qu'à l'hiver qui suivit, il fut si glacial que
ccla provoqua la plus g_ave crisejamais connue de mernoire d'homme. L'où compta, en notre pays, les décès
par milliers [ 1,4 millions de mons l.

Ce fut dans ces momcnts-là, qu'arriva en notre parcisse un nouveau Prieu-Curé : Messire Jean

Echassereau qui étâit précédemment chapelain en Ia Chapelle de Tiffauges. Il gârda âvec lui. coûme vicâire,
Messlre.le Poder, déjà à Mouilleron du temps du curé Babin.

A ces momentslà aussi, nore seigneur suzerain était le demier desceûdant mâle des lrngueville,
L'abbé Clawle d'Orlédrr. baron de Mouilleron et autres lieux. ll demeurc à la cour fort lointaine dù roi Iruis
XIV. On disait de lui qv'il était <<quelqùe peu dérangé et pratiquant des mæurs spicialcs ». À cela rien
d'êtonnant. ll était le liuit dérivé de mariages si souvent consanguins. ll décéda d'ailleurs le 4 fewier 1694 et

naturellement sans hédhcr. Le Grand Dunois, son lointain ancêtre, Iorsqu'il avait reçu tous ces domaines avait
accepté que soit inseré dans ce legs, une clause de réversion de tous ces domaines à la couronne. Cette condition
serait mise en exécution à défaut de descendance mâle. Ce fut le cas pour l Àbbé de Longuet'ille.

Ce fut le 22 avril suivant qu'une grande partie de not'paÿs dÿ Poiroü passa, alors, dans le giron du
royaume de Fr:ace « ressorlissant nûment du rîoi ». Ce fut un évàement dans la parcisse mais cela ne chaogea
en rien le quotidien. Le roi dcvenait possesseur des tês nombrcux biens des Longueville dont lâ bâronnie de
Mouilleron. Le monarque fit de suite dresser procès-verbâl de ses nouvelles prop étés tant en immeubles qu'en
terres agÉires et qu'en bois. Le pays fut parcouru par Me$i/e Charles Moriceau, seigneur de Cheusse,

propriétaire du château de la Citardière, en la paroisse de Mewent. Celui-ci est Conseiller du Roy et son
Senechal civil au Siège Royal et Senéchaussée de FonteoayJe-Comte. C'était un ancien de la R.P-R. I relision

prérendue reformée ] qui n'avait pas hésité, pour rernplir ses cofftes, à dénoncer nombre de ses coreligionnaires. Ce
procedé l'a bigrement bien cnrichi.

Moriceau de Cheussc, poul fairc cet inventairc, se fit accompagner de : Jeâfl de ln Haye, dirccteur du
Domajne Royal en Bas-Poitou, René
Prouteâu, greffiel, et des experts :

Cartier et Joub€rt. Un étât des bâtiments
qui dependent des dites Baronnies a elé
demandé et constaté. A Mouilleron, ce

fut le 26 alTil . <<auquel lieu, ducunes

moisons de la Seigneurie ni
dépendances, sinon le Parquet où sa.làil
l.t jÿttdictiofi, les halles, les prisons el
une masure qu on dir avoir été autrefois
rne chapelle . . - ». C'était, assurément,
la Chapelle de la Vierge dite << Charyllc
de la Fontaine »,liès ruinée par les
fanatiques du calvinisme.
e lorêr royate de vouvÂDt câne de Crssitri

Chaquc ficffut répertorié avcc
scs dépendances et ses appartenances.
Divers quartiers du bourg de Mouilleron
dépendaient, d'ailleurs, de plusieurs
seigneuries diflérentes.

Le bourg qui est situé entre les
hauteurs I du châleau ] dela Motte et

ctt



celles de Beauregatd p. 81

I de l'autre coté de la route nâtionale actuelle mais en la pâroisse de

srcermainl'Aiguiller l, comprenâit le bourg même plus un
quartier, à gauche de larue de la Chapelle,appelé « Bourg
Luneau »',, 9ùi dépend,ait lui de la seigneurie du Grard
Chàtellier. lag\telle seigneuric derait hommage au seigneur
de Bazoges. Celui-ci devait à soû tour hommage,
maintenaot, au .oi, nouveau propriétaire de la baronnie de

Mouilleron.
rÉ togis de Beâüregrrd

Cet ensemble formait la ville de Molleron. Mais
cetains immeubles dépendaient soit de la seigneurie de la

!9!jL,

Châtaigneraie, de Bazoges, de Saint-GermainJ'Aiguiller, de Cheffois, tandis que le quanier dela Girardière
dépendait lui de Saint-Maurice-le-Girard. À l ouest de la « -Mozta gnc des Rochers » esl inslallé le lngis de la
Mole qui domine en partie le bourg. On s'y tetd par le << chemin de la Fo taine ,>. At x pieds dù dil chôleau de
la Moîîe se troÿÿe 1a Fortarre enclavée dans l'atgle du chemin des Notaires o't chemin du Héraull el ledtl
chemin de la Fontaine. Ce demier descend du châteâu er pente raide. Proche de la fontaine se trouvent la
Chapelle de la.fontaine de la Vierge et, der,ière, allant jusqu'au lo gîs de la Motte, il y a toute une séde de

terrains cultivés et bâtis, avec en particulier,la maison de la Baragonnerie.
A droile d| chemin de la Fontaine, appelé arssi chemik du Fotl à la Fofll4ire, un autre quartier, lui

aussi, est etserré par Iedit chemin des notaires, pir Ie chemin de la Forraire, puis au nord,par le ruisseau Jluent
de l'étang-Neau I appelé plus en amonl. Ie ruiss eau du Tonneau] et, ell,fin à droite, par le crern in du Ponl-Dogue. Dans

co secteur sont établis les << herbergements » de la Moquetterie el celü. de la Sabourinerie I ou sabourinière ] .

De I'autre coté de ce m&ne ruisseau appelé parcillsrîer.t ruisseau du Bay, qui descend de l'étang où
tourne à sa sortie lc moulirr du bourg, il y a un autre secteùr situé eîtrela << Pldce du View Marché et le
ruisseau fluent de l'Estong-Neau »r. Cel espace s'étend au milieu des << yergers el Mazureaux du Prieuré » daÎs
lesquels sont construits << I'hetbergement de la Daroterie el le Fief Saint-Germain »t. Ces demieE comprennent
une douzaine de maisons aÿec «rtefà juridiction basse, ÿante ( sic) et droit d'assises aÿec la dîme ès susdites
closes » et dépendent de la Rousseliàe I cheffois ]. Un four banal Jo]J.xte la Place du yieux Matché dêpendant,
lui, de la seigneurie de Réaumur.

, Nous sommes maintenant proche de l'église qui est juchée presque aussi haut qu e le Logis de la Motte.
Egalement, de ce demier Z096, on descend à la fontaine ou bien, en prenant à gâuche, pâr le pentu petit câen in
de la Moue, onrejoint le Chemin de la Fraitie I o! Fftrie, pès
duquel tut implanré le premier cimetière proresrant ], lequel longe des
jardins. Apês 1'enclos de la Frairie elle chemin des Notaires

I ou chemin du Héràult ], il y a le secteur de la Girardière avec
<< maisons, dépendances et lefreleÿaûl de Saint-Mauice-le-
Girard ». ll est etserré enhele << Champ de Foire )r, lequel est
à cheval sur ledit ruisseau qui descend de l'étang, appelé
égalsment aussi, « rrisseau du Paté ».

Plan du bourg de Mouinerotr pânie Est t
Le << Champ de Foire », fait face, au nord au Fo,"/, puis

il s'étend à l'est le longdu chemin du Fort à la Foûtaine c'est-
à-dire le << chemin de la halle à la Fofitatke où à main dexte se
trouÿe ld Moison de la Brazaudière t» fhabité en 1748 par Louis-
Bonhoûllrc Maillot, protenanl notoire I dépendante, elle, de la
seigneurie de la Châtaigneraie. En -dessous, se tlouve la
Maison Communale. Le << champ de Foire >» est bordé, aussi en
partie. pnr la rue du Paÿé. À l'entrée de cette rue il y a la
demeure du sieur Durand I t770 ], celle du sieur Fralçois
Moquet, celle de Piene Pellon, marchand, celle de Louis
Germain, le cabaretier, puis celle de Rouet, le pemrquier, celle
de François Métayer, le maréchal-ferrant, celle de Maître
Frouin, lc notaire, celle de M' Gùichel, l'huissier. Enfin, il y a
la petite maison de la fernme Bichon ou, tout à coté, se trouve
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un puits. Plus loin, conttnùanl le << Champ de Foire ,r, p.t2
mais en bordure de lâ place dc la Crci, dù Par'é. sc trouvent plusieus immeubles :

la « Maison de I atberge des'li'ois Rois n lenu par Grallard, celle de Neau, le
marchand de fer et enfin celle dc Maître Jacques Morin, père. Ce dernier est
marchand potier d'étain. Il y demeure avec son épouse Engellique ( sic ) Morin I sa

cousine gemraine ]. Cet homme aisé afferme la <<Mestairie de la Grahge-Prieur »
dépendante du Prieuré de Mouillcron plus des te,res aÿ Fief d'Aryelÿoisih f t76t -
l?6.{ ]. Il les sousloue à Picrrc Biémâud et à Jeanne Crimaud, sa fernme. Plus bas,
face à I crtclos de la Frairic, il y à encore la << Maison da l'auberge de la Coupe
d'Oricnt tt.

En face du << Champ dc F-oire », encore, dcl autre coté de la rue drl Parü ou
Grand'Rue, lJois aÙtres hostelleries encore : l'auberge des trois marchands,
l'auberge de la Cosse etl'Auberge du Cheÿal Blaac I qui deviendra plus târd un relâis de

dilisences ] avec leurs maisons, aires, écuries et terres s'étalant jusqu'au P/é des
Fêtes en djlection de l^ Vergne .

Un peu au-dessus de cet espace, en remontant vers l'église par la rue da
Pat'é ou Grand Rue, \l y ala grosse << Métaiie du Bourg »t f n ison Barion en 1789 ] et
à l'arrière la Regveleterie I le premier temple prorenmr ] qui doit au seigneu de la

Châtaigneraie « xxe rose yermeillc à la Fête Pehtecôte tt.
Tout en haut de lâ rue se trouve l'imposant c alÿaire appelé Croir du Par? qui jouxte presque le Forr

Banal dit << Four de la Châtaigneraie ,t qrui depend, justement, du seigneur dudit lieu de la Châtaigneraie. ll est
« assis dans la Grand Rue de Mouilleron à la Croix du Pavë at'ecq droit de conhaihte sur mes I sic f hommes
tl'y cuirc leur pain »». Le seigneur de la Châtaigneraie a des drcits sur les bâtiments, sur les manans dépe[dants
dudit secteur et soumis aussi à autres diverses rsages'. << et en laquelle Grand'Rue, avons droit de bailler
mesuresàbledelàÿin,ànoshommessubiectzlsqerslduditbourgycotrchansetlevarrr>[ydemeurant].
Dépendâient également dudit fiefde la Châtaignemie, le droit des << grapilles de son territoire ,»t tÙîassage de

raisins er glanâge du blé ] et des parcelles de terrel.le Bois-Poulceau poul huit boisselées, la Br' ère I en pânie de Sre

Gemrne ] pout quatre boisselées, Chontegrele, I situé à l emplacemenl de St Sauveù, paroisse de Sr cermâin ] pour huit
boisselées, et ou Michel Roquet, maçon, demeure I I I novembre t 609 ), L'estang-Neau po.ur un joumd et demi, le
Bois-Picoroh poùt \xr arpent, Crol/e/ pour deu\ boisselées et le Câ amp Jadauh pout six boisselées.

De Ia seigneurie de la Châtaigneraie de,pendait, également, encore, le Prieuré de Mouilleron avec toutes
ses dépendances et appartenances et pour lesquelles le Prieur dev ait pour << son lieu et helbelgeme t dudit
Prieuré, el pafiie du Fort sis audil Mouilleron, abony à 5 sols pour tout droit de r.rchat, plet et cheÿal de
.§elrlce » et plus d'autres redevanccs sur d'autres terres '.le Chaignoux pol,Jr deux boisselées, l'Ouc he Péquine,
\a Noue,la Plante-Àlexis etle Bois des Roches, sur une boisselée.

Les bâtimeûts et enclos du Prieuré se trouvent enseIrés entle l'église, la Cûre et une ruelle dite la
<< Venelle Catin t», où, au grand dam du curé, se font des rencontrcs quelque peu libertines. Cette rue remonte
ve§ le FiefSainl-Gennain etle Grand cimetrere ou est sise la Ciapelle des Laurcns, enfiès mauvais état, mais
qui assure encore un « revenu annuel de 40 livres à charge pour le bénéliciaire d y célébrer une messe par
nois ». Ce secteur est bordé au sud par la longoe rue de la Chapel/e I aujourd'hui, rue ceorges clémenceau ], qui
monte, elle aussi, jusqù'aù Graûd Ci ettère et, le long de laquelle rue, s'étale toute une série de maisons, de
bâtiments et de boutiques d'artisans et de
commerçants.

PIan dù bourg de Mouill€ron partie Nord t
Proche de l'église, aussi, il y a l'habitat du

ltotllanger '. « maison et four à ban ès bourg de
Moilleron-en-Paroys, dépendant du seigneur de

Bazoges. à l'usage de ses ÿààÈcrz I sujeb ]
rousturiers, levans et couchons en icellÿy bourg
pouÿant ÿallotr Ipat), an par aultre, quatre
liÿres tournois ,. À ce four. fait suile la première
demeure de I'entrée de la rue. C'est celle des
Beauné - Jouanneau, justement boulangers I y
seront insiallés p€ndanr des de.emies. Ies Jouameaù ou
Jeatreau puis Jeanne Jouanneau er son epuu\ LouN
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Largeteau, qui paniciperâ aux guerres de Veûdéel. p.83

C'estùme <<fiaisofi flanquée d'une lour circulaire tt.
ê Mâison de Frlnçois Grù.reru

De I'autre coté de cetle rue d? la Chapelle, dans
un aûgle formé par la place de la Croix du Pat'é , se

touvent deux vieilles maisons très ancienncs dont les
ffiêtres portent des « croisées à meneaux ,t, vestiges des
temps féodaux. L'une, de ces mâisons, est flanquée à

l'atg)e d'l:te <<tourelle en I air, faite de briques et portée
sur un cul de lampe er 8zdni, » [ l'habiiârion à rourelles sera

remplace€ par la demeure de la demoiselle Barion l. Ce coté-ci de
la rue est également bordé de mâisons, d'échoppcs ct
d'ateliers dont, tout au haut, celui de François Gautrcau,

marchand menuisier I ancien religionnâire « rdl âorr?,, » et tunr sFdic de la paroisse. Son fils serâ mairc en 1830 er son

ârrière petit-fiIs. G€orges Clemenceau. Présidenr du Conseil de Frânce ].
Enhela rue de la Chapelle eI la rue de la Corne I plus rard rue du Temple ] se trouve encorc tout un

ensemble de maisons dont le magnifique « Zogr.s du Dauphin » lorgl.emps habité par des Religionnaires. Cette

demeure est sise en « la rue pour aller de la Halle à Bazoges » | àl'ûele de la rue Planrechoux et de la ru? dc la Corn"

] et, âu coin du carefour de la dite rue. C'est
ordinairement l'habitation I aujourd'hui, n" rue du Temple ]
du sieur Jean Bodin, marchand, après avoir été pendant

longlemps celle de la famille de Pierre Bodiî, sieu/ du
Dauphin,religionnaie notoire, de la paroisse de
Mouilleron.

Ledit logis est constitué en <<chambres basses el
hautes, grenier, cellier, cate, escurie, gallerie,
pressouel, four à cuire un boissea et demi de pain,
granges, étables et apporîenances, le toul composanî Ia
dite naison où pend pour enseigne le Dauphin ».ll
faisait l'objet d'une rente de 50 liwes I en 1720 ] .

Dans ce même secteur, se trouve un peu plùs

haû,la << Maison du Peli, Cey'». C'est égâlernent par là
qu'il y a la demeure et I'atelier du sieul David Cahors

I de la famille du « nJs€rr » instituleur eo I7l7 ]. Il y üt avec sa

femrne Jeânne Fortin el leur fils Gabriel-David,
menuisier I leur pelit-fils Dâvid-Théophile sera lui aussi rccteur

d€ l'école de ce lieu l?62 l.
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Boürg-Luneâu. panre Ouesl t At/iîrtER bE tsauaa uJ t !4u
Cc groupe d'habitations làit partie d'un quartier

appelé ', Bourg-Lunea! qui dépend de la seigneurie de Bazoges. Ce fiefporte le nom de I'un des premiers

seigreurs de Bazoges qui donna le rcvenu, aux religie:ux de << I'abbaye de Maillezais I 1056 f des terres à

Bazoges, et u \iÿîer à Mouilleron, pour le repos de l 
"âme 

de son père, de sa mère et de ses épouses . . . »

o

Marie Lunelle, sa descendante, passe ce fief, par mariage I t4l2 ], à
son époux Jcan Girard, seigneur de la Roussière I de aazoges ]. Puis, par

mariage encore, le fiefpasse [ 1563 ] entre les mains de la famille Poussart
puis il fut mis en adjudication et tomba alors I tzoo ] dans les mains des

Baudêan-Parabère, dont Alexandre, déjà seigneur de la Roussiàe, en

Cheffois, seigneur aussi de /a -Fosse en la paroisse de Mouilleron.
ê Enseigne de lâ mâison du Dâupbitr

Ce fref de Bourg-Luned, est situé sur lc « clremin allant de la Halle
et, de l'église, en direction d'une part, des Châtelliers et, d autre part, de

Beaulieu et Betzoges tt Ce secteur est bordé par la « rue Plantechout » et par
le chemin de Chantegreler. Vingt cinq maisons environ, qui doivent la
redevancc I 160] ] au seigneur de Bazoges, composent ce quartier. François
Barré paie la contribution pour une maison et unjardin. Jean de Besse. à
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cause de sa femme p.84
Suzanne Gaignon, paie lui aussi pour une
maison et jardin situés sur l'autre bordure
dela rue de la Corne. Cefte maison dite
la << Maison de la Gazellerie »r I app.lée

aussi Gasel/.ræ ou Gaellerie I étaitjadis la
propriété du Slerr Jear Bodiû. Une autre
maison appelée « Maison de la Corne »».

siruée également en bordure de Ia même
rue, est, elle aussi, assujettie à l'impôt.
Elle appanient à Piere Guignard el son
épouse Françoise Pellon, la fille de Pierre
Pellon.
€ Ensemble du bourg de Mouilleron

Plus haut. rernontant vers le
chemin de Beaulieu et, toujours en
bordure de la mêrne rue de la Corne,se
trottÿù]l la << Maison du Lion d'Or »' et la
<< Matson de l,ayrault » [ t',Lyreau ],
proche de laquelle, se tenait l'aire du
Bourg-Luneau. Po,tt ttne ûâison et un
jardin dans ce quanier, François
Brouhart, doit la redevance et François
Gillebert, marchand, qui demeure dans
ÿne << maison sise eh la Glaûd'Rùe qui ÿa

de la halle à Plantechoær »), également.
Mathùrin Cherbonneau paie pour un€
<< maison sise en Plantechotlx r»,[-l)ùis
Joubert, sergent royâI, pour plusieurs
maisons sises aussi au Bourg-Luneau.
Enfin, René Tessard paie la redevânce
aussi sùr plusieu$ maisons de ce bourg
dont une ayant apparteûue longtemps au
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<< Con/ières de Mouillero, » [ adeptes de la Conftérie du Rosaire ]. Plus au sud de la nre P/a ntechoux, se 1no\!ÿele
quartier dit de la « G/ande Allée »».Il est composé de tou( un grcupe de maisons I ce sera le fiefdes cacâult, Saoullet,
nohnes, puis beâucoup plll§ rârd, celui des Mosnay, des HéDÂults er des De IltEe ]. Au nord de la dite rue, le long du
« chemin de la Maladrerie », là oir il y avait une antique maladrerie datant de temps immémoriaux, se trouve le
secleÿr des Dentelettes et celui des C/ergères qui donne sur le cremin de Beaulieu. Ao-delà dudit chemin, c'est
le Fiefdes Tierceries. Parmi les grosses redevances dues par les rranants de Mouilleron, il y a celles payées au
Prreuré de la paroisse. Les ressources de celuici sont considerables et s'expliquent par un patrimoine étendu,
acquis, jadis, audit Prierlé par le travail des moines défiichews comme par les dons et << mages » reçus de
l'époque. Mais il faut dire qu'en ces temps-là,\e Pieuré de.tait faire face à des charges non moins
considérables : I'entetien par mornents d'une dizaine de clercs, I'en[etien des immeubles, la bienfaisance
publique, I'instruction . . . etc. Ceci explique f importance de scs biens dont les terres de la Métairie de
Chantefoin, en la parcisse de Monsireigne, afferrîées << à rnoitié.fitits »», plts les << menus suffrages » soit « /i.x
lit,res de beuire Lbetre ), sit poullées I poulets l, quatre chapons, deux oisons, qualre boisselées de terre à

façonneretàembla|eràrou$biensetsemoncesIsemences]...»,puissurle<<6randJardin,contenantà
semer trols boissea*x de ltn ou en'iron I pitis) le Petil Jadin, consistaût à semer un boisseau de graines de
lin »» elle << Pré de la Noue Botdet, qui rapporte
une chartée de foin »».

A Mouilleron, des prés et des terres
rapporta << bénélces » sonl affermés à

differents particuliers :le Pré de la Maladrerie
est assujetti pour uûe rente de 64 livrcs, lc P/é
des Ritières à 66li..'res, les deux Clranrps /es
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RÀid,"es à 28 liw€s ; p. 85
ils sont loués âux sieurs : David. à Honoré
et Pierrc Morin, à Antoine Ferrant, à Le
Lièvre, à Draud sieur de Beaulieu : puis

' d'autres terres encore, au sieur Frouin, à

xï:':,î"i":i'*:liffi *ff i:i:Ï,
Joùânneâu, boulaûger, ainsi qu'au sieur

' François Gautreau.. .

C Cânê de Mouillcron
Le Prieurë perçoil des redevances

également sur des teûages iûposés au

, douzième f 12 ème des revenus I dont le Pclil

.,' Fi"f de Votÿdnt affefiîé a! sicur Leroy,

,, l Ouche ",ldnixrp au sieur Saoullel. les
' Cholets à Monsiew Du Vignault I Petrr du

Visrauh I ; également le Champ des
M€l/er, qui est rattaché à la seigneurie du

Méhine de la Rillaudiàle. Plus, des

redevances, sur une putie du Champ Lunear,, que doit le seigneur de la Fos.te et, une également, sul le Grard
Champ de la Sansonnière par le seigneur dela Graslière.ll y a atssi des terrages partagés « alr rr.x » [ imposes sur

Ia 6ème panie des revenus I '.les Basses Pouzin reres tenues encore par le sieur Saoullet, le Cramp Gazeau pu le
sieur Ferrand à valeur de deux boisselées. Des dimes également au << do[ze » sur les jardins dela Grange-du-

Chemin et sùr la Métairie dÿ Yiÿier. Des dîInes << du ÿingt-qusrre t, sur les jardins de la métairie et des borderies
de la Sansonnière et de la Gactière . Des dîmes de liû, de pois et de chanwe, entre autre, sur tous les champs des

teres faisant partie d'J liefde la Roche-Bdàir. Des dîmes d'agnearx <<au douze », L ÿ't agneaù dû sur 12 ] par les

métairies de : la Petite Fosse,le Ptnier,la Caraillère,la Grange-Colon,la Pouzinière,la Rechignière,la
Goinière, la Babinière, la Sahsohkière, la Roche-
Barl, et, encore, sur les villages suivants : la §earle,
la Rinbretiàra, ld Métairie-Bonnet, Ché-de-Bois, la
C h i ca i I I è re, Lyri brcriè rc, la Gui I laudi è r e, la
Sauÿagèrc. la Rcnaudièrc, la Bernerie, la Joguère,
Reclüs . . . et, sur des terres du bourg égalemeût. Le
Prieuré a rarement des rcvenus sur les moulins à eau

et encore moins sur ceux à vent qui aurôlent nos

collines.
lâ Detrt Câudb )

À l'est. de Ia cité, se profile 7a << Montagne
des Rochers ,t qÿi se leûnine par la << Dekt Gaudin ,t.

Cette extrémité aiguë dorîirc la << Mélairie de la
Roche-Babih »» el aÿssi la lerre dite << Roche-Babin t .

Sur fa crête de la Morrtagne des Roches f qtti aneinl de 100 à I80 mètres, voir page 10 ta canographie de Cassini

1745-1765 ], une suite de moulins surmonte lâ chaîne de cette petite montagüe sur laquelle se touve un « corloil
â ÿelr, ». Un scntier qui part du bourg longe I'enfilade des huit mouliûs I donr un esl déjà « runl » ] installés sur

cette cime rccheuse I on en construisitjusqu'à 13-14- et plüs ]. Cctte
sente porte le nom de << chemin de la fontaine du rocher de la
Dent Gaudin à la Roche-Bdbifi t et, où se trouve tout proche une
fontaine. Depuis fort longtemps déjà ces moulins toument sur

" nos collihes tapissëes d aioncs et de genëts, jaunes au
printemps, atLx Jlancs desquelles s'encastraient seuls quelques
champs de seigle et où erraient quelques troupeaux de moutons
attentiÿemenl suiÿis de bons gardiens »»- Iatechnique de ces

moulins à vent permenait d'étaler la mouturc des grains sur toute
l'annéc tandis que la force hydraulique des « moulins à ète », tei I



permettait, à ccux-ci, que de moudre p. t6
à peine six mois par an.

Lc plus ancien de nos moulins. le
<< moulin à rcnt de la Rocre ». est cité dans un
parchemiù concemant Jehân de Montfaucon,
seigneur de la aosse [ 1438 ]. Puis aussi dans un
autre acte d'arrcntsmmt I du I I août 1549 ], il est
question d'un moulin à vent consenti au profit de
Maître Guillaume Brcluet, meunier installé au
« Moùlin dc Breluet I moulin à eau de Brillouel ] et, d
lui accordé, une aire d'une boisselée I surface

d une cenaine cotrrenarce pour bsltre ou déposer les geûesl au prcmier rocher dit « Petit Rocher », moyennant une
redeÿance de huit boisseaus; de seiglc à la.lête de la Mi-aoust et de trois quintau. à celle de Noèl » | en ti84.y
esr meuder Paùl cascher ].

Au fil du temps, les moulins ont fleuris sur les crêtes. On dit que « si la colliûe possède tant de moulins,
au point d'en ôtre blanche, blanche at cout'erte depuis lc hautjusqu'en bas, c'est que chacun de ces moulins
représente uh bâtard du setgne r du licu car chaque .fbis que ce chôtelain en aÿaït un, tl lui of.frait un moulin
pour assurer sa ÿie plus lard »» |

An Grand Rocher de la seigneurie dc 1a Àoclre, il y a trois moulins qui sont les plus rapprochés du
bourg. lls étaient suivant une déclaration [ 29 aoû t6t8 ) « erploités solidairemenr avec leurs trois boisselées, par
Jean Fortin I doît la lamille tient lcs dcux moulins à eau, à fromenr et à seisle, àits < Moulins de Recl6 », dependâllrs de la
seigneurie de la Fosse et tenu par Jean Sarrazin en I l84l et consorts moyen ant debt chapoks et qùinze quintaux I de

.farine'l à Noël »». Selon deux âutres déclarations I 16 novembre 1624 et 9 juillet 1635 ], les trois moulins du Grazd
Roclrel étaient alors exploités par Jea, et Pierre Fortin, aux mêmes conditions. Par la suite selon ùte autre
attestation [ 20 réwi6 r735 ], I'un de ces moulins est échu à Suzaffre Fortin [ ùéririère ]. Elle était mariee à Pierre
Mouchard puis, devenue veuve, elle se remaria avec Jean Gowmaud, meunier, ésidant atJ « moulin à eau de
l'étang de Mouilleron [ âane Neau dans le bourg),le4ltel, quifaisant tant pour lui que pour ses demi-sæurs >»,

échangea un moulin avcc René Rochay, meunier I t?]6 I et epoux de Françoise Gendronneâu. Ce demier tenait
le << moulin à eau de Badeau tt déDendu:lt el attenant à la seigûeurie de Villeneuve I lâ Maison Neuve de la pâroisse

de Bazoges ]. L'échange dÿ <<moulin dù Petit Rocher t».plus proche et plus commode, fut fait devant notaires [ 25

mai I755, Râmpillon el Mosnay! noiâires royaLrx en la pâroisse de Mouilleron ].
Antérieurement, Jean et Collas Fortin, tenaient également I t573 f le << ùoultn du gué » [ ar eau ] appelé

aùssi Moulin Darrot oÙ Garot , quj dêperdait de la seigneurie de /a Fosse I il portera plus rârd en I 709 le nom de

« Moulin Fodin ttf. Le cinquiàne moulin de la colline est tenu pâr Pierre Sarrazin, époux de Marie Lièwe qui est
fille de meunier. Le sixième moulin sur les rocherc est tenu, quant à lui, par Nicolas Lièwe, de la même famille.

Les familles de meunier constituaiert une corporation bien unie et qui respectait les règles établies. L€s
meuniers élèvent les mules qui leùr sont nécessaircs au convoyage des grains et des farines mais il est ffequent
que le clieût arrive avec sa écolte I des dizines de poches de Srains à moudre ] au début de l'automne. On la décharge
et on I'entasse dans Ie moulin. Le meunier écrase le blé des sacs des clients, un à un, sans faire de mélange. Le
moulin possède bien souvent une salle où les clients peuvent atterdre leur toul en se reposant du trajet qu'ils
vienrent de parcourir. Il y a toujours une affluence ct un va-et-vient incessant I d'ou l'expression « entrer conme dans

un noulin » l. Cefiains altendent leur mouturejusqu'à trois jourc et préfèreflt bien souvent l'ambiance conviviale
du moulin à celle des auberges du village. C'est la femme du meunier qui accueille les clients, les restaue et
entretient aussi la salle du moulin.

L'amour du métier, qui fait aussi toute la fierté du meunier,
se transmet génâalement de père en fils mais parfois aussi par un
apprentissage chez un autre meunier. Un « n oulin ruiné »t I détéi,oé )
esl reconstruit d'ordinaire sur les mêmes « cemes )) [ même

eûplacement et même basc du socle ]. Au rez-de-chaussée, se trouvc la
salle des meùles qui sert également de cuisine et de salle de séjour
pour la famille du meunier. Le premicr étage se compose biefl
souvent d'une chambre unique oil dormaient pareûts, enfants et
grands-parents. De ce fait, le meunier proche de son outil de havail
peut intervenir très vite face à ul problèmc. Quaûd il y a du
« Balant » [ te vent soume ]. de la tcmpête, il doit <<irer à râleau »> et
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repliant les voiles et faire preuve d agilité en grimpant en vitesse à p.87
<< l'échelle de meunie,. » pour retirer les voilurcs sinon le moulin risquera de

virer sous la violence du vent ct de briscr ses verges. Le rythme du travail du
meunicr dépcndait du temps naturcllement mais aussi des moissons. Les
périodes de travail les plus intcnses se situaient autour de la fin de l'été durant
l'hiÿer et au printemps. Le moulin toumait, jour et nuit, selon le venl. Pour
cela, le rneunier intefioge la girouettc qui l'informe du t)?e de vent et sa

djrcclion: << ÿefit d'air »» ou << soulaire » f est ], <r |enr strr / air » [ nord est ],
« galcrre » [ nord-ouesr), << pré-haul » o'J « \'ent de haut t, | rcÀ), << vent de
àas » [ sud ] I puis il mettait le moulin au vent et celui-ci s'orientait alors
lentement. Le meunier montait alors dans la charpente et manipulâit les quatre

bras reliés aux ailes pour éte[dre ou détendre la voilurc. La position des ailes
pemettait de communiquait avec le voisinage. Ce langâge variait d'une

'r.

province à I'autre, néanmoins lorsque les ailes formaient une c/oix grecque,
elles signalaient un repos de coÿrte durëe oobieI,le meunier était abseht. En croix de saint André. elles
évoquaient un repos de longue durée. Sans les toiles, elles signifiaient le /elil. En cas de décès du meunier, on
signalait sa mort par un voile noir fixé sur les ailes peDdant au moins un an. l,a positioD d'aile venanle ot en

<< chieû qui pisse n signifiait un baptême ou un mariage. t positioî d'aile parlanle, gva,]l à elle, annonçait
aussi un deuil. lorsque l'aile est decalée d'un coté, le meunier répare ses meules, c'est le << rhabillage ».

Parmi les moulins de la << Montagne des Roclrerr » [ au ooûbre de I I

en 1745 puis 13 en 1789 ], certains dépendâient de la seigneurie de la Roche,
d'autres de celle de la Fosse, tandis que d'autres dependaient de la
seigneurie de la Châtaigneraie. L'un de ces moulins à vent appelé « Morlil,
- Marchaut »» devail pal exemple << une poule et un chapon à la charge des
hoirs Boisÿmeaÿ tt f des heririers en 1650 ] qui habitaient au moulin à eâu dit
lni aùssi « Moulin - Marchaht ». Un aùtie appelé plus precisément «
Moulin des GendronnQ&t » [ situé proche le boüg esl teù en 1650 par Picrre
Lièwe. Puis, I uoe de s€s descendânles le transmel pâr mffiage à lruis Gallot, issu lui
aussi d'une famille de meunier installé a\ moulin de Marrgo, - moulin à eau - assis sur les

bords du Ining nriis du coté d€ Iâ pâroisse de Sl Maurice-le-Girard : LDuis Gsllot. en

1748, teDait tes deu\ moulins cnés plus hâur ], possedait, en plus, deux boisselées
de terre, et devait à la Noël<< ùne poule et quatre boisseaux de seigle ,t. Un
autÎe dresse fièrement ses voilures, le « Moulin Petiteau », qni dêpendait de

x"

.t h\

la seigneurie de la .l?ocre. Ses tenanciem se tenaienl sÿt le tèfiement Petileau, situé près de la Sozsonnière, elle
long du chemin de Moûllercr au Chôtellier. Pour ce tènement, qui comprcnait une maison avec jardin plus
trois joumaux de pré, donlle Pré Cartouet,la redevance était de (( 20 sols à la St Jean et detli. chdpoûs à Noël »

[ 28 juin l?58 ] tandis qùe le << tuouliû et son cerne deÿait 40 sols el deux chapons »» payés par Jacques Petiteau et
les siens. Tout au boul dela << Dent Gaudin », saillie situé à I'extrémité dos rochers, était assis le << noulin des

Estourbières » LBtxebières I qui dépendait lui aussi de la seigneurie de la Châtaigneraie. Il possédait un champ
dépendant, lui, des terres de la Roche-Babin pour lesquelles on devait au Prieuré de Mouilleroq la << dixme au
ÿingt quatrième ». Aÿart ce demier moulin, se lüo.uÿele << Moulin de la Gîrardière » separé du precedent par
<< un champ contenant quatre boisselées »t pour lequel, est dû la dîme aussi audit Prieurl. Chaque moulin à eau
possédait en principe son annexe à vent installé sur les hauteurs voisines. Ce demier prenait le relais surtout en
saison d'été lorsque les rivicres étaient asséchées. L'eau ne pouvait plus alors actionner les roues des « moalins
â èr,e >r installés, eux ,dans les vallécs.

Profondément creusée dans le plateau Mouilleronnais, discrètement €ûcaissée qu'on l'y soupçonne à
peine, la vallée de la petite iÿière des Loups I le lolng ] est la vallée d'élection des moulins à eau de la
paroisse. S'ytrouvent ].le moulin de la Fosse auquel les fermiers des Hautes et Basses Fosjes doivert aller
« mouldre leurs grains et curez l'écluze n puis le moulin de Reclus qui a une meule à froment et une meule à
seigle. Plus bas, Ie Moulin Maingot dépcnd de la seigneurie de /a Roc,e. Il est depuis longtemps tenu par la
famille L€ Liè\,re [ 1649 ]. ll sera fansmis par mariage. Suzanne Lièvre épouse l.ouis Gallot qui en prend alors
la charge [ ]700 ] et après lui ses enfants : Louis et Louise Gallot << demeurakt au moulin Maingot,./ils et llle et
hëtttiers de défunt Louis Gallot ;». I Invcntaire des moulins à fromenr. à eau et à venr, de I Élecron de Fonrenay recensés

. :;i:l;iffifJi
' .. -- .. -, .-'.. ., ,/ ,..,.,.,.../il, Mou leror

ll
n



l

\
I

;,

Proche de la §azvagàre, il y a aussi deux moulins à vent, situés p.8E
sùr lc « champ Béraud ,, : le moulin Cacaud,le moulin de Rabore.lout proche, en
bas, sur la riviàe du Loing, toume aussi lc oulin de Cacaud ( eeau ) doût une
pârcclfe dc terrc cn dépendant est appelée le P/é du Moulin. Cette tc,re, et les trcis
moulins cités, relèvent de la seigneuric de la a;raJlière toute proche. Ezechiel
Beraud a des « droirr rur un houlin à draps t) I Ies moulins à eau ayani plusieurs rôues. on
poùvair aussi y fouler les étoffes l. Un peu plus en aval, se trouve ôncorc le Moulin
Badatd. Plus loi4 celui tenu par Jacques Lièwe, meunier « leraeutant au moulin à
eau du Pons des Clais » [ Pont des Claies 1735 ] puis quelques années plus tard
François Liè\'ae y est dit << bordiet el farinier » [ en 1784 ] avec Pierre Liè\,Te dit, lui,
<< a cien meunier tr.Toùtes ces usines font de notrc paroisse une cité prospàe. Sauf

en temps de guerre naturellement.
Noùs jouissons enfin dcpuis quelques temps d'un peu de quiétude, racontait mon aïeul. Nous avons

reconstruit tant bien que mal notre église qui a subi de gros avatars pendant les belligérances entre les
Catholiques et les Protestants toujours fort nombreux dans la paroisse et les cnvircns. Nous avons relevé aussi
quelques üres de nos maisoûs.

Le 24 scptembrc 1696 a été ici un jour d'âllégresse. En grandes pompes a été bénie une cloche qui fut
<< coulée en le bas de I lglrse ». Elle â été nommée DAVID-HILAIRE et fut consacrée pâr notrc Prieur Cué,
Messire Gourichon, en ptéseîce de Honorable Personne Messire David Amault, lic€ncié ès lois, Lieuterânt et
Assesseü des Baronnies de Vouvent, Mouilleron . . , qui en fut le parrain et Marie-Anne Rousseau, la
mafiaine, et fernme de Mes,§i/e Pierre Morin, notaire de ce lieu et procureur dc la Fabrique . . . en présence de
Messire Piefie Blzatd, vicaire, plus d'autrcs ici
présents : le sieur Charpentier, iondeur . . . Pour le li,"l.,

/t
. /.!a.ryff"frgmnd bonheur de tous ici, la cloche se mit à

sonner. Signânre de Gourrichon a
Dans ces momentslà le roi a ordonné

également que soil arpenter toutes Ies forêts de ses

domaines, notamment celui de Vouvent, . . . et d'en
faire le plan I voirp. 80 ] ; en 1698, se crée la

,"14j 2al'a

(% ",;,1,^+ ,,-;:

Maîtrise des Eaux cl ForéIs, dont le siége est établj à Fontenay-le-Comtc. ancienne capitâle du Bas-Poitou ct
dont font partie les terres sylvestes de Mouilleron, Mervent, Vouvant . . . La baronnie de Mouilleron I ptus, de

Men'ent. Vou\anl et également tous les ficfs en dépendânts ], avait déjà été concédée, bien avant le décès du demier des
Longueville, à des « seigneurs - engag[stes » [ seigneurs quijouissenr pâr engâgeûenl d'un domaine, ceci depuis 1638 ].
Ces demiers, reçoivenl << I hofi age et I a|eu » dus par les vassaux au même title que, jadis, feu, le seigneur de
Longueville, qui Ieur avait baillé toLrs ces domaines. Ces possessions sont abandonnées aux soins de ces nobles
qui jouissent de tous les revenus, de tous les droits seigneuriaux qui leur ont été affermés et, après adjudication
au plus fort enchérisseur. À eux alors dc rendre le montant de la <<ferme ;», àla << chambre des comptes >» dela
famille de Longueville qui, elle, vivaut alors à la c-our du roi. C'est peu dire la richesse et l'importânce de ces
<< seigneurs engagistes ». Ont été reconduits, pour la gérance de tous ces lucratifs domaifles . << Guy Girard,

Sieur de la Roussière », de Saint-Maixent-de-Beugné ( D.S.).

Puis en 1672, « Triàs Flonorable Messire Macé Bertrand, chevalier de l'Ordre du roi,
seigneur, murquis dc la Baziflière et dü Granal Pressigni , conseiller du roi en ses conseils,
trësorier de son épargne et baron de Meryent, Vouvonl, Mouilleron el autres lieur r». Ce
demier fit des dons à l'église afin d'y effectuer quelques restaurations. Il fait alors placé une

plaque armoriéc, entourée des colliers de l'Ordre de Saint-Lazare
et du Saint-Esprit, âvec son emblème << /'azur au chevron d'or ou
d'argent accompagné de trois roses d'or » lcet écusson peur se voir
aujoud'hui dâns un recoin de l'église au-dessus de la pone de lâ sacrisrie ].
€ Bhson de Mrcé Bertrrnd

En 1691, << l'homùage et a|eu » esl rendÿ à << Messire
François-Chrëtien de Lamoignon, chetalier, marquis de Basville,
baron de St Yon, I/ouÿent, Merÿe t et Moÿilleron, premier aÿocat
général au parlement de Paris tt. Ces seigbeurs gèrent la baronnie
de Mouilleron I er les aurres domaines ] mais ce sont leurs sbires qui
prélèvent les taxes fort nombreuses, afin d'en tirer évidemment un

h
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maximum de profit. p.89
Ils prélèvent de nombreux tributs

consentis dans ce bail qui. lui. est affermé encore
en sous-lraitance à diverses personnes qui en

tireût encore prcfit naturcllement. Ce sont de
riches fermiers ou des bourgeois qui nc
manquent point de faire recueillir par leurs
commis les redevances dues : des droits sur les

récoltes comme sur le << quintias ,t f ras de 16 gerbes de blé disposées en cro;x ], sur les farines, des droits de ban sur
les fours, sur les moulins, sur les péages, des droits sur la fabrication des draps plus un profit sur les dites ventes

de draps, des droits sw la mercerie, la coutellerie, la verrerie, la poterie, des droits sur la poissonnerie et sur les

üns veûdus aù detail, des droits égalsment sur les bestiaux et les peaux vendus, des droits sur les marchés que
paient les «/oarorrs » [ ceux qui vont à la foire ] . . . ainsi de suite !

l-orsque tous c€s domaines furent passés dans le giron royal quelques années plus tôt, les hommages des

vâssaux, et de ces seigneurs engagistes, furent fait évidemment au roi alols possesseur de tous nos üllages. Il
percevail alors à son tour les revenus de toutes sortes, sur la paroisse de Mouilleron I et bien d'âures lieu ]. Ce
sont ses fenniers-généraux ott ses receveurs d, ,résor ou, plutôt encorc leurs hommes de mains, qui prélèvent
sans concession ces tributs ! Quelques années plus tard [ 1799 ], le serment d'aveü est fait pat . << François Peu,

Seigeur de la Gaigterie, en sa qualité de Maîte Particulier des E. & F- de FontenayJe-Comle ,> et quj Eère
naturellement aussi le domaine royal sylvestre.

En ce moment-là ( 16% ). (< â cr'reüre », plutôt, comme
disait mon << Ancêtre »», les belligerances entrc les Catholiques
et les Protestants s'Aaient câlmées. Beâucoup sont partis ;

une bonne part d'entre eux se sont convertis ; pour les auhes,
ils continuent de pratiquer leur culte en cachette et se

réunisseût en des lieux secrets qu'ils appelleît I le << Désert 
'».

Réùnion clandestine âr, Déserl ,
Ces Assemblées clandestines, organisées par les plus

fermes et auxquelles bon nombre de faux « norvedLr
convertis »» | a! caùoliciÿne I se rendaient inévitablement, se

multipliàent sur tout le pays. Ainsi, en I'automne de 1697, il
s'eû tint une chez Jean Fortin, le meunier de Chantegrelet
puis à nouveau une aulle à << la Roclrc, pour une Assemblée du Désert chez le mëtayer Bodin un religionnaire t
notoire I Jeaû Bodin, marchand de bcufs au lieu drr la Âoc,a ]. Vers Noèl, dans la nuit du dimanche au lundi après la
Fête [ 25 âu 26 décembre ], des éunions noctumes plus ou moiDs clardestines sont signalées chez le métayer
Sarrazin, à Maunic, qui demeure proche de I'ancien logis féodal que I'on aperçoit à I'extrémité d'une longue
allée et qui est pedu sur les teres de Saint-GermainJ'Aiguiller. Il s'en fera également d'autres, par la suite,
chez Harron, au bourg de Mouilleron et au Vignaud I sl,Germain-l'Aiguiller - cidessous ], Ces virées épouvantaient
les Catholiques qui voyaient les Huguenots <<passer à la tombée du jour par bandes, lant à pied qu'à cheval,
sùt sept, huil personkes cokÿe/geant de tous côtés vers le lieu de I'Assemblée. On les entendait s'interroger sur
leurs paroisses d'origine, sur la rcule à sui'tre. ll en wnait jusque de la Loge-Fougereuse, à 4 lieux de
Mouillerot | 20,25 K:r,t.l. Le jour couché, on en rencofilrait encore marchant sourdemenl sans répot1dle à ceuî
qui les interpellaient au passage. Des femmes allaient en saulant les échaliers fbatiire en bois, eû patôis échalâs] e/
se cachaîent dans les ge êts sï d'aÿekture surÿenait un « papisle », guilte à se releÿer ensuite et à rejoindre la

lroupe eû fidrche. Jac4ùes Àol I câûolique ],
nolaire de Mouilleron, se refiseigfia sùr les
assemblées auprès de quelques Huguenots
rencontrés. se faisanl Wsser poÿr iouÿeau
conÿerti. mais, l'un d'ew le recofinüt et coupa
court à ld conÿersalion. L'Assemblée finil, on
entendait ÿers une heure de la nuit, repasser
les Huguenots rentrant chez eux n.

€ Losis du visnrud
Uûe vive curiosité poussait les

Catholrques à épier ces mysrérieuses allécs



et vmues noctumes. p 90
Aussi un jour « Pierre Métayer, le.fils du

meunier de la l/a//le I ae sr-lrau;ce'te-Gir:ud ), allant
s'embusquer par une nuit sans lune au carrefour des
Mouchardières, ÿit plusieurs hommes conÿerger ÿers
It1 Roche I de Môlillerct f dont un homme à chetal
tenanl une.femme en crouPe ,».

é Ferme de Iâ Vézinière aùx enürons de Chcffols

À cetle importante Assqnblée << le ministre
parut, ÿôtÿ d ÿhjustaucorps brodé d'or el d'argent,
monté sur un lrès beau cheval. Il parla du haut de sa

,à
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monlure impressioûûaût les assistanls par sa belle prestance ». Estimant pouvoir bravü les autorités, les
nouveaux convertis se rendâient en foulc à ces Assemblées. À Cheffois. paroisse voisine de la nôtre, les paysans
ont trouvés dans les bois des chandelles dc suifplantées daff des bâtons fendus en deux servant à éclairer de

telles réunions. Et, « Jean Cosset, sergetier f ttsserard) de Chefiois, passant, dans la soilée dù 27 déccmbre, au
village de Puygreffier, ÿit loutes les maisons des nouyeattx cont ertis désertées par leurs habitants saufquelques
e&ârrJ ». Des émissâires, sutout des jeunes garçons, coûrme « Picard, Jils d ùh ÿoitÿier des Estoubins

I Estourbières de Cheffoisl ou Piefte Cahors, de la 'lhrdière I paroisse def, allaient aux maisons des Protestants
prévenir des Assemblées, se trompanl quelquefois et réveillant en pleine nuit des Papistes en répétanl le mot de
passe : Soyez.lèrùes dans la foi t .

Plus rares, après Noël, lcs Asscmblées reprirent après Pâques suivant I l69s ]. ll s'en tint une le 7 mars à
la Babinière de notre paroisse alors habitée par des religionnaires. Puis une autre, également, à la Pelletrie de
Ste-Gemme-des-Bruyères où se manifesta un << ministre en manteau roage ». Mais, nos Huguenots prirent
finalement trop peu de précautions et des enquêtes furent menées par l'lntendant du Poitou, M. de Maupou

I Mâupeôu ], qui aboutirent à des arrestations, des procès et des ameûdes. Parfois, ce fut une paroisse entiàe,
sans que soit distinguet les Huguenots des Paprsres, qui se voyait frapper d'une redevance importante comme
ce fiit le cas de celle de Bazoges, voisine de la nôtle.

Notre paroisse de Mouilleron coûptc à ccjour [ 1699 ] 243 feux ( ramnk )qui font 500 catholiques [ 350 en

âge de communier l. ll paraît qu'il s'est produit 143 retours dont celui de Piene Apault, le valet du Ministre
protestant Pierre Bemaldeau, et de ses trois enfants, mais que sur ce nombrc, l5 à 20 seulement de ces
nouveaux converlis faisaient waiment leur « de|oif ». [æs autes se contenteit de paraître pour I'essentiel . . .

mais, en dehors de 1à, restent fidèles à leurs sentiments I

Il y a dans Ia paroisse plusieurs d'entre eux qui sont fort opiniâtres et attachés à leul æligion. Plus
paniculièrement Pierre Maillot, sieur de Maunic, riche prcpriétaire qui, d'ailleurs, a deux jeunes enfants qu'il
<< seroil e estat d'entretenir atlt escoles r». Au bourg même de la pâroisse, il y a aussi, Louis Germain, sergent
royal, protestant notoire, puis Samuel Fortin, Pierre Bodin, sieur du Dauphin qui demeure en la maison où pend
<< I enseigne du Daupri, » ainsi qu'André Rivalin et Jeân Bodin qui ont fait tenir des,4ssemblèes. À ceux-là,
s'âjoutent le sieur Saboùrin dit Richardière, demeurant au dit lieu du même sumom, ou il a fait la presc,e. Puis

égalernent Piere Batiot qui est « adoré )t I non baptisé catholique

| üvant alors hors mâriage reconnu par l'Égüse I avec une fille dont il a

abusé et qu'il a pervertie ainsi que Louis Amaùd q\i << per'ÿertit
les autre§ >r.

À st-Gemain l'Aiguiller, le curé du dit lieu signale
également I en 1699 ] :

<< Il n'y a que 140 anciens catholiqÿes et l'on comple 50
nouÿeaux conyertis mais, il y en a qui sont très opiniâlres
comme Pielre Draud, seigneur du Beugnon, esprit dangereÿ,
aussi bien qu'Habraham Harron qui fait le minislre el déloufie
ceux qÿi ÿisbdraient I sic = vo.u&aie ) Arthur Moreau et liuis
Cirard, qùi d pourlanl donné un billet pur se tnarier . . . el
Re é Bla chet et sa îemme . . . Ily a quatre métayers qui ont
promis de faire leur deÿoir et qui assistent à la Messe cela
pourrait aller à 24 » | il y a déjà 20 feux de caûoliques sur 62 en cett€

paroisse cela ferait 24 foyers I .

En plùs de ces Huglenots qui noùs pourrissaient la vie

.i.
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il y avait les misàes du quotidien. p.9l
En l année 170r. une épidémie donl on ne connaissait poinl

l'origine a fait périr tous nos ovins I moutons ]. Cc fut uoe catastrophe
nourriciàe mais surtout économique car sans lcurs laincs nos fabriques
de << droguet »t et ar:tres habillerûents s'anêtèrent dc fonctionner. Sâns

leurc peaux, les tanneus ne pouvaient plus confectionner les chauds
«pelrrsonr » si utiles pendant les lioidures de l'hiver. Et, sans leur
viande que nous mângeons pourtatt tarefient, ce fut un Srand manque
pour nombre d'enhe nous. Quant à nos « pacdges », nos « ,rouc.s »

I prairies humides cultivées ], nos « nèdes » [ tenain marécageu ], ils
poussaient alors à tout venant faute d'être broutés. Cela nous ful très
prejudiciable. la paix rcvint peu après dans le pays. Ce fut juste après le
décès du curé prieui de la paroisse Messire Pierre Gourrichon I I a\ril
1705 l. Il fut cnteré daos l'église. Ce fut pour sa dépouille un grand

honneur. Ce pinacle était réservé seulement aux personnalités de Ia
paroisse. Ainsi, il y eut la même annee [ 25 seprembre 1706 ], la
<< Sépulture dans l'église, de Dame Catherine Pierre, femme de défunt
Rampillon I noranè ), inhumée au bas-côté de / 'Â,azgilc ». Notre

défunt curé fut remplacé par I'un de ses parents Mersire Mathurin Gourrichon, issu d'une famille de notâbles.

D'ailleurs, ce demier blasonnait << d'or à deur.fàsces d'argent et d'azur à six pièces »». Peu après son arrivéc, il
pésida I'entcrrement [ 7 ocrobre l70s ], en « g/andes pompes »», de << Damoiselle Jeanne Àrnault ikhumée dahs
l'église, du côté de l'Erangile, proche l'autel de St-Hillaire »r, àEée de 28 ans, et en présence de sa famille plus

d'un grand nombre d'ecclésiastiques des paroisses circonvoisines ainsi que d'une grande foule des habitants de
la paroisse.

Ce fut peu de temps avant que notle «,4rcélre », Etienne Rousseau, a, lui aussi, (( rerlu son esprict à
Dieu r, | 3 fêwiet l7o7 . il étair ré ÿ. 1637 sre-cemme-deÿBruyères ]. Il était âgé d'environ soixante dix ans. C'était un

vénerable vieillard. Son épouse, d'environ vingt arls sa cadette, Misette Brunet ( Michelle ), était déjà «passle
dahs I'aulre monde »r, seulement âgee de cinquante ans. Elle avait été << ensépulturée » l'année précédente I t:
décembre 1706 ] en présence de son éporlx et de ses trois enfants : Etienne ( ou Pim' raiânlir r6s4 ) , qui est mon
grand-pere, Pierre (,ûa e r 7 14 x rde râlôn ) et Frâtçoise ( ' ,* lToo x Piæ Husua ). C'est, Messire Mourriclé,
desservant pour le curé prieur Mathudn Gourrichon, qui a fait l'office religierrx. Cette mêrne armecJà, la région
a subi un été qui fut d'une sécheresse extrême- Il y eut égalernent beaucoup de « firile » [ période de grand venr qùi

dessèche la végérarion ]. tÆ bétail a crevé. [n misère fut glande et les prix flambàent. Ainsi le << âorsseau » de

seigle grimpajusqu'à 16 sous, un cochon se vendait 37 sous, un poulet 2 sous, deux oisons et un poulet l3 sous

tâûdis que le prix d'un agneau passa à 12 sous. I-e fioment I bté ] fut inconnu car on en trouvait plus. [.a viande
de boucherie fut rare aussi. Les collecteurs d'impôts ont été reçus à coùps de fourches. Cette nouvelle amiction
en fit « rrépassi » plus d'un.

Irrsque mon « lrcdrre », Etienne, avait épousé Misettê, il avait environ hente huit ans. Ne disait-on
point alors que « mdriage de vieil homme et de jeune femme est du diable ».[-a lemme est si naive, crfiule,
ignorante, veule, fautive et coupable, comme dit M'sieur l'curé. at poirt de s'être laissé tenter pat le Frÿit
Défendu ce qÿi a:rrécipité le monde dans le chaos ! Je ,e Jatu, me dit encore mon pàe, si le diable s'en méla
mais en tout cas Misette fut bonoe pour son époux. Elle lü fit surtout de solides enfants dont Etienne, qui est
mon grand-pàe. Ce demier vint au monde quelques temps après les noces de ses parents I l4janvier 1684 Sre,

Gemme'des-Bruyères ] naissart dans des conditions à peu près identiques à celles de son père
et, avant lui, son grand-père . . . et les autres erlcore avant ! Lorsque la déliwance
approcha, sa mère s'allongea non déshabillée dans le lit conjugal, et entourée des femmes
du voisinage. Sans aucun égard, elle a subi les douleurs de l'enfantement. Son époux et
quelques hommes du village attendaient dehors natùellement. Il n'aurait pas été
convenable qu'un individu mâle demeure dans la même pièce et encorc à plus forte raison
au chevet de la parturiente. Sa màe, la « reproductrice ,> cofirne disent certains hommes,
n'a bénéficié d'aucune douceur peûdant sa gestation. Elle a continué de tenir son rôle
habituel dans la maisonnée, dans l'exploitation familiale, auprès du petit bétail, des
volailles, dans le jardin et pendant les travaux saisonniers de l'été. Heureusement, sa mère
était une lèmme robuste. Parfois, hélas, les femmes qui sont avancées en grossesse font
des « accrTents », des « àlesrûres », comme on disait I qui ne sonr autres que des avonemen§
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sponlanés ], où elles donnenl vie à des bébés prématurés p.92
dont les chances de survie sont très minimcs. Qlrand le trâvail fut bien
avancé. on a fait venir la << bonne ntàre »», attx maits, aux doigts, et aux
onSles douterl\ [ marrotre, sage-tè,me ]. Cctte dqniere bien souvent n'a
quasiment aucune connaissance €n la matiàe. Il suffisait pour tenir ce
rôle d'avoir au moins cinquante ans. Ce qui, souvent, faisait d'elle
presque une petite vieille. Elle avait été choisie pour son habilité [ ! ], sa

connaissance des herbes, son expérience [ ! ]. Il suffisait seulement
d'avoir « râssi » quelques accouchements normaux pour être plébiscite€

par une assemblée de femmes, non moins dignes d'elle, souvent toules des bougresses auquel sejoignait parfois
le curé de la paroisse. Cette fonction n'impliquait aucune fomation particulière. Le seul << diplônte tt gù'onlni
demandait était un certificat de bonne vic et de bonnes mæurs. C'était un brevet de prâtique de la religion
catholique [ | ], obtenu à I'issue d'un « e.n.lrre, » devant le curé qui lui conferait surtout le droit d'ondoyer
I'enfant en cas de péril de mort au moment de la nâissance.

La ùatrone n'était pas exigeante. Elle laissait à la parturiente la liberté de mettre son enfant au monde
dans n'importe quelle position. Dans son lit, debout, assise sur une chaise percée ou suspendùe à une sorte
d'espalier. Læs conditions de I'accouchernent sont hélas souvent difficiles. La souffrance est alorc perçue
cnmme « normale ». On pense qu'une femme, qui ne souffie pas, peut être considerée comme une femme de
mauvaise vie. Ainsi qùele dlt, ot' culé pour justifier ce moment difftclle : << le dieu des chrétiens n'a-t-il pas
en effet condamné la femme à enfanter dans la douleur à cause de la lbute d Ève »» |

Cette matrone n'àÿait de cesse de hâter
l'accouchement en pratiquant des attouchements divem, en
faisant des mâssages d'huile sur le col de l'utérus ou en
posanl des compresses d'eâu châùde et toutes sortes
d'émollients. Elle n'hésitait pas aussi à mettre sa main,
souvent noire comme celle du charbonnier. dans lâ mât ce.

Elle se liwait aussi hélas bien souvent à des manipulations
maladroites qui exposaient la mère à toutes les impuretés
possibles. Tout n'était pas que fatalité |

Ne disait-on pas que << femme enceinte a un pied dahs
la tombe et l'aute sur le bord t or encorc qlJe <<.femme

grosse à ÿn pied dans la fosse »> |

Rien d'étonnant avec certaines dc cas bougresses, qùi
se disaient « âorxe dère n et qui prcvoquaient, sans aucun remords ni tracâs, des « déchirures »». Si des
complications surgissaient, elle extirpait alors le fcetus qui sortait parfois en morceaux. Dans le meilleur des cas,

la matrohe n'hésilàit pas non plus aussi à décrccher brutalement le placenta qu'elle allait chercher dans la
matrice pour hâter la (( délivrance »» | Avec de tels taitements, sncore heueux si cela n'entraîûait pas la fièwe
puerperale I nomnée ainsi par le médecin, que peu de pau\rEs geDs pcuved faire veûir faute de ne pouvot Ie pâyer - le curctage est

inconnu l, suivie de la mort !

Pour une naissance dejumeaux tout est à craindre. Peu survivent quand ce n'est pas la mère qui
<( rrép4r.re », elle aussi ! Un bon nombre des lèmmes disparaissent [ 5 à l0% ], dans le mois qui suit la naissanc€,
faute de connaissances suflEsantes des ces matrones. Les hommes savent souvent bien mieux s'y prendre pour
faire vêler leurs génisses. Aussitôt, que l'enfant est sorti du vertre de la mère, la matrone sectionne le cordon
avec la paire de ciseaux posée sur la table et guere plus propre que ses mains. Encore heùeux si cela ne

oDl
provoque pas le tétanos ombilical qui tue, bien souvent, tant de petits.

L'enfant est ensuile confié âux femmes de la maisonnée qui
l emmaillotent solidement en l'enserranl dans de larges batdelettes faites, bien
souvent, dans de vieux linges de chanwe qui ont déjà servis maintes et maintes
fois. Elles lui collent un « 6égtla » sur la tête et l'enroulent dans le châle de

mariage de sa màe. Immédiâtement, si possible, on l'emmàe à l'église
âccompâgné de son père, ce qui n'est point indispensâble pourtant. Par contre,
c' est la << fiatroûe >r, fiere de son ceuvre, qui le porte, escorté de soû parain et
de sa marrainc, qui I'assistent pendanl l'acte de baptême.

Cela doit se faire, au plus tard; dans tes vingt quatre heures qui suivent
la nâissance. lejour ou au pire le lendemain conme I'impose l'Edil royal de
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1698. p.93

Dans ce délai, par peur d'un décès soudain, on veille
1'eûfant nuit et jour. Son berceau est toujours éclairé d'un
cierge, tandis que sur lâ tablc proche sont disposés du pain, de

l'ail ct du sel, aux vertus prctectrices. On craignait toujours le
pirc. Car ainsi, quc nous l'a conté note aieul, tant qu'un pelit
n'est pas baptisé, il est <<enîaht d diable ».

Le curé est obsédé [ les prc s aùssi bien souvent ] par la
nécessité absolue qu'aucun enfânt rre soit privé du baptêrne.

Dans le cas d'uD danger de mort, le prêÎre peut rccourir à

I'ondoiemcrt qui est un baptême simplifié. Il peut aller plus loin encore, lorsqu'il s'agit d'un enfant en danger

de mort dâns le ventre matemel. Si la mùe est vivante, il demande à la sage-femme de passer par les voies

naturelles l'eau du baptême iusqu'à l'enfatt. Si la mère vient de mourir, portant son enfant supposé vivant, Ie

prêtre peut recourir lui-même, ou par f intermédiaire d'un médecin, à une césarienne « post mo em» Parîois
même, il dcmande à la sage-femme de lui ou\Tir le coté du ventrc de Ia mèrc avec un rasoir, de manière à ce que

l'eau bénie touche le corps, autant que possible la tête de l'enfant. Cett€ pratique n'était pas rare !

Il faut avanl tout, d'après Nor' caré, que le salut de I'enfant soit assuré par le baptêrne. Cette

consécration se déroule bien souveût aussi eû présence de quelques notables locarl\ du voisinage qui se font un

honneur d'être pârrain ou maraine et qui s'empressent, cux âussi, de le conduire à l'église de la paroisse pour y

être baptisé illico presto.
la mère est exclue de la cérémonie parce qu'elle est

« imprrle » jusqu'à ses relerailles- Elle a été corrompue, dit-on, par ses

couches. Le curé er(ige qu'elle soit réintégrée socialement. Quelquesjours
après le baptême I I 0 joun de relevailles âu moi]r§ l, la mère se présente à

l'église pour ses « /e/elall/es » [ la femme qü met âu monde un enfanl illégitime

n'a pas droil à ce e bénédicrion I. Voilee I tête couvene en rous cas ], la mère

tenant un cierge à la main, est accueillie à la porte de l'église par try'ol'crli
qui la fait mettr€ à genoux, l'asperge d'eau bénite, l'encense. Après une
première prière, ,l.Ionsieÿr Nol'curé, présente à la main droite de la mère

I'extrémité gauche de son étole puis il I'introduit dans le sanctuaire. La

merc se met alors devant I'autel de la Vierge et, après avoir été à nouveau

aspergée, encensée, elle entend la messe. Et qu'importe, d'ailleurs, si

comme pour le baptême l'église est loin du hameau, si elle est glaciâle en

hiver, ou si l'été il faut s'y rendre sous uûe chaleur accablante. C'est le
moindre souci du curé. çar << à Dieu va ,» |

[.e curé surveille tout. I recommande aussi expressément que l'enfant ait un berceau car il craint que les

tout-petits couchant dans le même lit que les adultes ne soient accidentellsmeût étouffés. On appelle cela la
<< suffocation » des enfants, contre laquelle tonne constamment l'Édise dans la mesure où elle croit y déceler,

souvent, un infanticide camouflé en accident. Cela se produit souvent au sein des farDilles les plus pauwes.

Une femme qui peut noùrir son enfant au sein est une mère appréciable. Ne dit-ot point, d'ailleurs, que

<< le laît de la mère appartient à l'enfant t I Aussi, bien heureux I'homme dont la fsmme a les seins bien
gonflés. Elle lui allaitera de solides marmots. Malheurcusement et, c'est alors une situâtion gravissime,
<< lorsqu'un enfant est à la tuaùelle et que la mère tombe gruÿemenl malade ou bien si le lail e û'to te pas,

I'en{ant est condamnë >».

Il faut trouver au plus vite une notrrrice. Cela peut être diflicile,
depuis qu'une ordonnance, promulguée par Louis Le Quatorzième,
interdit aux femmes de prcndre un nourrisson tant que leur propre
erfant n'a pas atteint l'âge de sept mois. D'ailleurs, cette motion n'est
pas si idiote que cela dans la mesure or) le petit rourrisson qui prend le
relais de son lière de lait va consommer un lait de sept mois qui ne lui
convient pas et par conséquent qui lui est inadapté. C'est safls doute,
eûcore, une dcs raisons de la surmortalité des petits. Sinon, afin que
l'enfant survive, on utilise parfois un « àiôeron » fait de faiènce et en

forme de cruchon avec un goulot dans lequel on enfonce une mèche de
tissù terminée par un gros næud à l'intérieur. L'enfant suce par le bec
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du récipient, d ailleurs rarement lavé. le chiffon imprégné d'eau p.94
sucrée ou de lait de chèwe ou de vache qui n'est ni bouilli ni coupé d'cau
précaution pourtant nécessairc pow les liagiles nowrissons. C'est un
malheur, s'il arrive qu'unc vache soit tuberculeuse sans le savoir. Cela peut
provoquer alors le trépas de tous les bébés du üllage dans la mesure ou la
contâgion d'une seùle bête se répand dans les établcs du voisinage avec une
cfirayante râpidité. Parait-il, aussi, que certains enfants s'étranglert en tétant
cc chiffon imbibé de lait. C'est, également encore, la mort du noùrisson si
par malheur la mère vient à mourir peu de temps après I'accoucheûrent et
que la làmillc n'a pas les moyens de payer une nourrice nouvell€xnent
dlllr rée I accouchéc ]. C'est gmve, encore, si ulte femme voit son lait sc tadr
ou se raréfier parce qu'elle est souvent bicn trop epuisée surtout pendant la
périodc dcs grands travaux estivaux. Si, son lait «pa.§re », au coùrs d'une
grossesse suivante, il lui est alors bien souvent quasiment impossible de
nourrir lc nouveau-né. L'enfant est seÿré en géneral vers ses dix huit mois.
Auparavant, on l'a progressivement habitué au pain et à la bouillie que
consomment les grandes personnes. Parfois, il faut faire cela, surtout, quaod

à lcur màe n'a plus du tout de lait
Ils nous sont précieux, ces pelits. alléguait encorc fion ai:eul I Car un jour, ils seront nos << bâtons de

ÿieillesse ,t et << les bras qÿi koüs hourri,'ons ». Hélas, certains (( ,rdpasJer, » également encore smportés par
une enterocolite, la rougeole ou plus tard la variole.

Marmot, c'est ficelé au dos de sa mère qu'il effectue leurs premières sorties. Inrsqu'elle s€ rend au
puits, à la fontainc, au lavoir ou bien lorsqu'elle exécute les travaux dejardinage, à elle échus. Mais aussi
pendant la période des gânds labeurs d'hiver et de printemps. Le pire, c'est pendant les travaux des champs en
été. L'ouwage ne manquant point. À ces momentsJà, d'ailleurs, beaucoup d'enfants meurent malheureusement
soil d'tJn « coÿp de chaleur », patrce g\c trop enroulés dals des langes, dans des
peu renouvelés.

C'est la période qui mobilise tout le monde, petits, gmnds, et surtout
toutes les femmes. Elles doivent emmener avec elles les petits, faute, souvent,
de grands parerts ou d'aînés qui pourraient s'en occuper. Les marmots,
installés dans une « 6al/o//e » [ sonc de holte dans laquelle on mainrieni debour l€ bébê

emmailloté l, sont plâcés à l'ombre mais Ie soleil toume parfois sans qu'elles
s'en rcndent compte, alors les petits meurent de déshydratation. Il y a, aussi,
les fameuses « diarrlle.r ÿerrer >) [ loxicose ] qui les emportent. Les registres
paroissiaux dans les mois d'aorjt et de septembre sont << efiplis des ûotts de
petits corps décédés 

".
L,esjoumées sont loûgues, dures, et l'ouwage, même le soir, ne

manque poiflt encore. La nuit venu, on s installe tous autour de I'âtre. Le feu
de la cheminée est la seule source de lumière. On s'y cale, le plus près possible parfois mêmc à l'intérieur de
l'âtre, ou bien l'on dispose devant quelques sièges bas. Nombre de petits glissent des genoux de leur mères, qui
sont souvent Aappées de torpeu après les fatigues de lajoumée, et il arrive qu'ils tombent dans les braises.

A ce stade de la vie, racoûte encore mon d;er./, lc père ne s'intéresse guère à son « rdôoüit » [ petit demier

I pas plus d'ailleurs qu'il ne le fait pour ses « &dlcs » [ frères ] ou
ses << drô lléres »» f aralesses, sæurs ]. Les nourrissons, les marmots et

les jeunes cnfants, ne sont à ses yeux que des êtres en réduction, des

êtres impârfaits. Ce n'est pas pour autant que lc père les ignore mâis
ce n'est pas de son fait de Ies regarder, de leur pârler, de les choyer.
[-es seules tendresses que I'enfant reçoit, c'est la mùe qui lui les
donne. Il a été court le temps, sc souvient encore mon aieal, ou il
faisait de la musique avec le pipeau que lui avait confectionné son
grand-père, où iljouait avec des bûchettes, des chiffons, avec le
chat de la maison et le chien de son père. Court aussi le temps, oil il
vaquait autour de la basse-cour allant chercher une cruche d'eau
pour sa mère ou jouant avec un oiscau ou encore avec un bâton quc

l on chcvauche comme si c'élait un petit cheval. Court le temps où

maillots souvent serrés et
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il déambulait dans Ia câmpagne contiguë pour attraper des « gxerlls » p.95

I gillons ], des sauterelles, et plus târd pour péclter des << guetrneuilles »»

I grenouilles ] qui se dchent autour de la cressoûière, proche de la mare, et située
eû bas de la gande prairie.

Mon dier/disait encote]. << comlne ofi père aÿant moi, o m'amisou
traÿail dès je suis sorti de I'enlànce tt.'lrès tôt, il avait peut-être cinq ans ou sept
ans, il devait surveillq les petites volailles I poules, poulets ] dans la cour. TÈs vite
également, il doit ram asse:r deTa <<fournelle » [ épines pour âllumer le feù ] mais,
surtout, il a la grande responsabilité de s'occuper de la basse-cour, des oies, des

Au fil de ces veillées, mon grand-pàe Etienne, racontait à

son fils, Pierre Hilaire, mais aussi à toute lâ famille pÉsente autou de l'âtre, les
misères qu'il a connu. Notamment lâ grande misère qui avait régnée sur tout Ie pays

lors du terrible hiver de t70g | << On aÿait ÿu pareil h|er depuis cinq à six cent ans »t-

Le mois de mai de 1708 avait été déjà très pluvieux et cela continua presque
jusqu'au début de I'hiver suivant. Noël étajtjuste passé, lorsque dès les premiers jours
dc janüer, la températue chuta brutalement dans toute lâ Fraûce [ - 23' à Pâris ]. Dàts
certaines régions elles tombàent encore plus bas [ - 30' ] ce qui fit que les semences
gelèrent daff la terre enlevânt déjà tout espoir dc récolte future. Cettc situatior fut si

brutale que, dès le second jour, le vin gela dans les bariques. L€ bétail pâtit
terriblement aussi. Ce fut le sixièmejour de janvier, jour des Roys, que vers les deux

:\

\.

a porcelets, de Ia « g/ardée », c'est-à-dire de mener les cochons en forêt
qu'ils sc gavent dc glands, ct surtout saDs dépasser les limites de « pacage » permises par le
sciglleur maître des lielr'x. Le gârde-chasse ne mânquerait point alols de dresser prccès-verbal

et de pénaliscr. SoD père nc raterait pas non plus l'occasion de lü âdministrer une correction
corporelle des plus mémorables I Pùis bieûtôt, vint le temps d'aller surveiller les brebis, qui
d'ailleurs, viennent d'être décimées par une épidémie [ 1701 ] qui en fit périr les trois quart.

Elles ne dojvent point paîtrc dans des espaces réservés sous peine également de récolter une
anrcnde. ll doit aussi m ener les << bêtes blancrer » dâns Ies landes de broussailles qui leur sont

destiûées en y adoigûant précautionneusement quelques chèwes, bêtes réputées maléfiques,
effectivement dangereuses à cause de leur dentition. Bjentôt aussi, il fut en âge de veiller les
vaches. C'est une tâche encore plus difficile. 11 faut savoir leur parler, les aiguillorurer et

éviter surtout qu'elles ne s'écartent du «pdcage » qui leur cst aussi désigné.
Rapidement, racofltait eûcore mon dierl, arriva le temps ouj'ai dû m'acquitter de mes

devoirs religieux en effectuant ma première communion [ é1âpe importante dans ma future vic de

chérien ]. C'est, à ce moment-là, jùstement, que j'ai quitté définitivement le monde de

I'enfarce et de I'adolescence pour enher dans celui des adultes. C'est alors que j'ai été mis
sérieusement au travail de la ferme car il n'y a pas trop de bras pouI enhetenir meme une

petite borderie. Il nous faut travailler très dur. L'été sous le soleil et la chaleur, l'hiver sous

les intempéries parfois pénibles.

heures et demi de l'apês-midi, il commença un fioid terrible venant du haut I
vent de no'd ]. Il continua duÉnt dix huit joùrs de suite, la terre étant couverte de
neige. Les moulim à eau de la paroisse, et des autres, cessèrent de toumer tant
les rivières, les gros ruisseaux étaient gelés. ll fut impossible de moudre le
moindre grain.

Le froid fut tel qu'on avait du mal à tenir un peu de tiédeur dans la
<<chambre »» f pièce pincipale ] dans laquelle en permaDence pourtant la cheminée
était allumée. Oû y fâisait pourtant flamber rég,Jièta1jrer,t :uIre << charibôde »»

I brassée de mauvais branchases : genêts, fousères seches, ronces . . ]. Il gelait presqùe
jusqu'au coin du feu au point que même la précieuse miche de pain et le vin
dans le pichet, poutant posés tout près du foyer, figeaiert. Le plus pénible,
surtout, c'était pendant la nuit lorsque 1e froid s'accentuait. On entendait dans la
forêt proche lcs arbres qui pétâient comme des coups de fusil en se fendant en
deux sous I'action du gel I et plus ara sous t'effer du dégel, égalernenr ]. Les robustes
noyers, lcs vieux chênes, les séculaires châtaigniers ne résistaient pas plus
d'ailleurs que les «polrès » [poiriers ] et également les pommiers.



Les loups, mourant eux aussi de faim. hurlant sous une lune p.96
presque toujours claire, s'eûhardissaienl et sortaient des bois. Sans crainte, ils
s'approchaient jusqu'âux mâisons essayânt d'attraper quelques brebis et autres
animaux domestiques. On les avait pounant protégé le plùs possible en renforçant les
portes de notre grange, malgré tout, attenante à no:-re « chambre ,>. D'habitude, avec
cette promiscuité, nos bêtes nous apportent un peu de chaleur. Mais, cet hiver là,
waimert trop rude, elles souffrirent tout autant que nous et certarnes ont même
crevées. Tant de bétail a périt qu'on disait (< plus d'un paÿsan ruiné t».

Une accalmie se produisit le jour de la Sr I-rançois d Assise 124 ja vier ] par un
dégel brutal qui engendra des inondations, à tel poiût que tous nos champs furent

couverts d'eau. Ce répit ne dura guere puisque le 31 du même mois, le froid repris. Pendant ce cowt répit, nous
avons réussi à moudre quelques précieux sacs de blés qu'on utilisail pourtant avec parcimoûie. Le moulirr
prcche menaçait sans arrêt d'être emporté par lâ force de la cruc.

Lâ nouvcllc vague de Aoid nous surprit fin du mois, suivie de vagues successives et intemrinables. Le
froid fut encore plus terrible en février. PIus rien ne résista cettc fois. Nous n'avions plus de choux ni dc raves
ni quelconqucs hcrbes sauvages et nous étions réduits à manger dc la soupe au sel et à I'eau. C'est toutjuste si,
notre maigre vachc, à qui pourtant nous donnons un peu dc foin sec engrangé I'été passé, nous donne du lait.

Le gibier dc la forêt voisine, si pÉcieux d'ordinaire, crevait lui aussi. On ne rencontrait plus de ramiers
ni de merles ni de mammifères sauvages de tous poils que l'on avait l'habitude de braconner, plus ou moins,
malgré l'interdiction. Même les « gorennes » du seigneur ne résistaient poitt. On n'y croisait plus de lièwe ni
de lapin el même les pelits rongeurs moururent. Faute de jeunes pousses et d'herbes caduques, les gros gibiers
affamés se déplaçaient constammcnt à la rccherche de quelque nourriture. ll finirent eux aussi par pfir.

Ce froid horible fit « porter à la terre un deuil qui n a|ait jamais été rr,. ". À chaque décès, Mohsieur
,,or' c1rlé note, scrupuleusement, dans ses gmnds liwes le nom du trépassé à coté duquel il inscrit souvent
<< Fame Periit » | moa de faim ] tandis quc le fossoyeur passait ses joumées à creuser lâ terre gelée d,e l'<< ouche de

baille-bec ».

ll n'y a pas eu que le froid qui rappela ces âmes à Dieu mais aussi

la faim ! La famine était proche. Il fallait s'accommoder de maigr€s repas

et de toutes sortes d'expédients pour surviwe. Lâ plus pârt, d'entre nous,
avaient vendu à prix fort le plus beau de leur blé pour faire de la belle
farine. Il ne leur restait que de mauvaises « recoupettes », sales, ùn pet)
noircies faites de mélange d'orge, de seigie et d'avoine. Il paraît que
certains ont même déterré des graines à demi-gennées. Que d'autres se

contentent également de fèves ou des vesces I pois du Ponou ] écrasées en

remplacernent de la farine. Que d'autres encore se satisfont de glands
disputés aux gorets, de tognons de choux, de tubercules d'herbes
rustiques et même de racines de fougàes. Tout cela, d'une maDière ou
d'uûe aùtre, est gelé ou à peu pres.

Lorsque le printemps est revenu, on a même ett << ouirdirc t» que des << malheuretlr Wissaient l'herbe
naissanle comme des moulons foute de noulrùule ». L'on qoisait partout de pauwes êtres décharnés, la peau

collée sur les os.

Ici, dans la paroisse, dans notre village, et même au sein de notre
<< communauté tt f eîsemble dc la famiue ], on en a vu quelques-uûs (< passés ». Mais
également aussi, il y en eut, quelques autres, qui en €uent quelque peu « /e

cerveau fêlé »» | On avait accoutumance du cycle régulier des sept ans : « sepl
aûnées de bonheur, sepl années de malheur ». Mais là, ce fut la
désolation la plus totale.

Ce fut l'uDe des plus grandes et des plus destructric€s

calamités que nous ayons eÿ << oui-dire de mémoire d'homme »>. Les
internpéries se succédèrent à ut rr{hme incessant et nous connuent
tempêtes, ûeige et verglas sans discontinuer. Pourtant, nous

impiorons en permanence la clémence de l'Étemel I

Monsieur 7e clûé no.u,s exiortait de paier et de prier encore

nolre Seigneur Di|in afin qu'il ne soit pas davantage irrité contre soo

peuple et qu'il nous donne lâ grâce de surviwe à cet apocal)?se.
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,Ày'or'curl, surtout, nous rappelait aussi, p.97

sâns arêt, qu'il nous fallait être résignés car Dieu avait,
sans ûul doute, ses raisons. N'cst-il pas dit dans
l'Evâtrrgile << HeurerLx les paa,res et les qffligés car ils
ÿefront Dieu ,».

Affligés, nous le Iilmes plus encore quand ùrivâ
uû }|rai dégel à la mimars. Rien n'avait résisté. Même
Ies cloches, pourtant à l'abri dans le clocher de l'église,
ont gelées et elles se sont lëlées.

Dans les grandes comme dans les petites forêts,
les solides ch&res, les châtaigniers et, même les
arbrisseaux les plus durs tels que les houx, ne purent
résister à l'intensité de ce terrible hiver et gelàent

jlrsqu'au cceur. L€s arbres liuitiers et, m&ne les robustes noyers, furcnt touchés, eux aussi, ainsi que les vignes

naturellement. On espérait qu'au printemps, une fois les sarments taillées au ras du sol, leurs ceps donneraient

malgré tout quclques rejels. Lâ fourmille non plus n'a pas résistée et les abeilles encore moins.
ll r'y avait plus en a espéré pour l'été à venir !

Les blés, qui avaient résistés à la prernière offensive dejanvier, n'avaient pas survécus aux suivantes.

Son prix enchérissait tellement que « not'roul » [ roi ] a dû prendre des dispositions pour empêcher la

spéculation. Mais ces mesures ne furent guère rcspectées. Il y avait des « tra,ficalow » | des profiteurs ] partout et

de toutes sortes. Tcl le << gros.fermier »» qti, lui, a pds ses précautions. ll n'ait point en manque. Comme il a de

qnoi << en sutface tt, il peul mettre dans ses gmnds greniers de précieuses ré§erves pow sa consommation
pcrsonnelle mais aussi pour la revente. Il attend que les prix mottent.

Pour les autres, les plus démunis, ils ernprunteût alors aux « g'roJ laboureurs »», ces << coqs de villages »
si souvent arrogants. Pour cela, ils mettent en gage un lopin de terre, une parcelle arable, parfois leur propre loit,
s'cngageant à rembourset << avanl I'août, foi d'dhitudl >r. S'ils ne le peuvent, c'est la sai

Heueusement, quelques labourcurc avisés ortt pendant le premier dégel semé

de l'orge dans les terres oir ils âvâient « en 6/avé » du blé qui, naturellement, avait
gelé. Lorsqu'arriva la moisson tant attendue, l'orge, moins exigeant et plus résistant
qùe le blé, a produit trois fois plus, ce qui sauva beaucoùp d'entle nous. Il était temps
car on était en pleine disene depuis awil ! Et, pour finir, dans 1'éÉ [ r7r0 ], c'est la
petite ÿérole | ÿariole I qui se propagea de village en village et tua les plus affaiblis.

Loui! XIv ,
C'est, cette année-là, que vint au monde Zouis, arriàe petit-fils de ,ror' rori,

Louis le quatorzième. Notre roi vit, paraît-il, dans un grand palais tout eo or, qui est
entouré de gBnds parcs, de bassins, et situé en plein milieu d'une grande forêt où son
père aimait jadis à chasser, situé proche d'un hameau appelé, Versailles. On dit que

sie !

not ' roué manqùe de i,en, lui ! ll mange des petits pois, des âsperges, des radis et des fraises même en hiver
airsi que toutes sortes de légumes qui sont cultivés par le sieur Jean de la Quintinie,le régisseur de ses jardits
et vergers. On dit aussi que, l'été, il savoure des sorbel.r faits avec de la glace descendue des montagnes.

Les petites gens de nos campagnes n'aiment point se plaindre mais là ils ne savent plus à quel saint se

vouer !

Avec cet enlel hivemal, plus Ia « vérole », la gra,j,de <<faucheuse » est partout avec sa faux qui tranchc
tout. Et, disait mon aieul, <<elle esl sans oreille,
elle fi'écoule plÿs hos prières tt.

Poùttant Mo sieur le curé organise des
processions et fait faire neuvaines sur neuvaines.

Toutes les familles de la région sont
touchées par la mort qui Iiappe lesjeunes comme
les vieillards.

Il devient dilficile de faire de bonncs
alliances car lesjeunes gals comme les «rril/e.r »

[ filles en patois ] üerurent à manquer dans chaque
« commuûauté ».Il est plus aisé de trouver un veuf
ou une veuve à marier !
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Moi, Etiennc Rousseau, racontâit encore mon grand-pàe, p. 98
j'avais trente quatre ans lorsque j'avais épousé une veuve, Perrine Guéf,in. Elle était
à peinc plus âgée que moi. Son défunt époux, Pierrc Dâvid, était trépassé depuis peu.
I1 lui laissait un enfant prénoûmé également PieIre. Ce fut moi, qui doÉnavant,
éleva ce petit comûe mor fils.

Mozsierr le curé prieur, de St Cermainl'Aiguiller, Messire Nicolas Aj/rault,
a béni notre union, le l0 septembre r7r0. juste avanl la période des vendanges qui,
cette annéeJà, ne donnèrent natwellemcnt rien. Messire Atra[lt officiait parfois
aussi dans notre patojsse I pendanr plusieurs âmées, iln'y a cu aucun registre à Sl cermain
I'Aiguiller. leu6 actes éraienl inscrits sur ceux de Mouilleron l. De plus, il étâit titulairc ldepuis
1665)dela Chapellenie dite dcs << laurens n, appelée plus commÿnérnent Chapelle
du Grand Ctmetière. de Mouilleron. Dans les mêmes temps, il y a eu un gratrd
mariage. Mo Jacques Morin, notairc royal, de la paroisse de Mouilleron épousa
Demoiselle HenÀette-Judith Rousseau. Celle-ci, abjura de la R.P.R. I Religion

Préieûdue Réformée,le 19 jânvier 17rl ]. Cela fit grand efict dans la paroisse. Ce fut pour
un temps un sujet de conversation dans beaucoup de derneures.

Après les demiàes cataslrophes climatiques, il a fallut se remettre sérieusement à I'ouwage. Il fallait
surtout replanlet beaucoup d'ârbres. Heweusement, la nature reprenait vite le dessus. Il fallait aussi faire des
enfants mais, de ce cotéJà, Dieu nous donne ou nous reprend ce qu'il veut !

Not roué Louis le guotorzième n'apàs été epargné lui non plus. Il a perdu son fils, Zouis le Grand
Dauphin, àgé de chquante ans I t 7] I ]. ll üent encore de perdre son petit fils, Louis de France,9!i n'a qiJe
tIente quate ans I t 7 t 2 ]. Louis XIV, qui est très â8é [ 77 a.s ], n'a plus pour lui succaer que son æriàe petit
,ils /,oürs, qui n'a que deux ans. Aussi, Monsieùr not' cüré, chaqùe dimanche à la messe, nous fait prier à
profusion pour cejeune enfemt afin que « rieu lui prête ÿie tt I Dieu décide de tout. Voici qu'en t7t2, une
épidémie de rougeole séüt sur tout Ie royaume eûportant un nombrc incroyable de nourdssons, dejeunes
enfants mais aussi bien d'autres. La « g/drrde .faucheuse faucha encore sans distinctioh r».

Le pays, qui a été fort longtemps accâblé, se relève tout douceinent. On mange maintenant m peu plus à
satiété mais il y a beaucoup de bouches à nourrir dans chaque foyer. H€ureusement, le travail ne mânque point
en chaque borderie, ainsi que dans tout ,o/' pai de Poitou et ailleurs. Ici, dans la paroisse, on pratique surtout la
cvlttJre de << méliÿe »', appelée aussi <( m es/eils »», << bledz »» | qû sonl du blé, dù ftomenr, seigle pour la consommarion, de

I orge poùr Iâ bière, de I'avoine pour les chevâu, . . en soruîe. routes céréales panifiables l. On fait aussi de l'élevage.
Depuis des temps immémoriaux, un tiers parfois la moitié de notre sol est laissé au repos apês deux

récoltes. On opte ordinaireinent pour la pratique toumante des ((Jacâôres ». Ce tiers est mis parfois en «Jaciêre
ÿerle ,t peffois en <<jachère pâturtia »». Parfois, ce tiels est labouré selon le temps de la saison. On pratique très
peu la méthode des « assolements »,f rot,itions des espèces aeronomiques ]. Les champs ne sont pas systématiquement
cuftivés. Ot1 conserve de vastes landes qu'on incendie tous les vingt ans. On appelle cela << écobuage t . SiJr
leurs cendres, on fait venir deux ou trois récoltes puis à nouveau on les rerld à la végétation natuelle.

ta paroisse de Mouilleron comprerd quelques plaines faites de calcaire jurassique mais aussi des

étendues constituées de roches anciennes : schiste mêlé de quartz d'un blanc lurnineux ou d'autres parcelles qui
sont semées de rognons I de silex ]. Ccrtaines étendues, qu'on appelle « Boccg'e », sont couvertes de verts
pâturages, bordés de haies. Chaque champ, derrière ses épais buissons, est ùn petit monde obstinément clos. Ces

haies naturelles, bien entretenùes depùis lâ ûuit
des temps, protègent des vents puissants venant
de l'Ouest. C'est un terroir au sol d'une nafure
gênéreuse. ll cst très verdoyanl et. semé par ci
par là de bosquets, de ÿerles << praiès »

I prairies ]. Il est égaleftett sillonné de petits
layons. de sentes à peine tracées, de chemins
bordés de talus plantés de hautes haies I donr

I'cnrretien eÿ à la charae des villaseôis I ou se mêlent
: les noisetieN, la charmille, les liênes . . . , ce

qui les ombragent- On appelle ces boyaux, ces

trouées- des « clrezrir.s c/exr ». Chacun de ces

chemins, constitue un traquenard où l'on
s'embourbe à la mauvaise saison. I *arru .i 'r Prârcs '(0rÀ1rr.3) Ju 3ocâdc



maurais étal t .PtJis encore, d'autres voies secondaires qui vont de « Mouilleron au ponl de I'Aumahdière ,r,\e
<< chemin de Mouilleron à la Grange du cheûin r» puis le << chemih de Mouilleron à la Caillère »»,le << chemin de

Mouilleron à Bazoges »»,le << chemin de Mouilleron à Reclus »»,le << chemin de Mouilleron à Youÿant tt I qiipasse

àla croix Renarn'l c,J.opé par celui de la Châtaigneraie à la Caillere. D'autres encore plùs modestes, le « crerrû
de la Vendrie à l'Aumondière >»,le << chemin de la rue de Plantechoux au Châtellier »», qui part du bourg, le
<< chemin de Mouilleron à la Grallière »»: celui sur les collines appelé << chemin de la Fontaihe du Rocher de la
Dent Gaudin à la Roche Babin »», etfrnle << chemin de la Vieille Tcstaudière ll'Era,tdièrc f à Mouilleron tt,le
<< chemin du Grand Beugnoz I st-cermaln ] ri /a Fosse »» e't le << chemin de la Télaùdière à la Roche Babin ».

Ces chernins ne sont pas toujours en bon étât. Aussi, les voyageurs qui s'alrêtent dans les auberges

I xlrlllênre ] s'en plaignent et disent que « darr,s celîe contée les che ins sont impraticables les lrois qudfi de

I'année »».|*shabitants de Saint-Germain-l'Aiguiller conhaints à des convois pour la troupe le déplorort, eux
aussi, non sans amerhltne.
C Église de St Gcnurir-l'Aiguillcr

À cause de cela, ils se sont adressés à

I'lntendalt du Poitou I I t octobre 1728 ] pour
obtenir une réduction de la taille et autres
impositions w qu'en raison du passage frequent
des troupes, les « rréla),ers étaient souvent obligés
d'aller mener et charroyer les équipages de

soldats quand n'en passe ( sic\ à Réawflur ce qui leur cause de grandes pertes et matlx . . . car le plus soutent

f ll) arrive qu'ils sont battus, eux et leurs b@u[s, par les soldats et les charretles rompues par la pesanteur
qu'on y esl mise tt.

Il ne manquàent pas, aussi par la mêrne depêche, de faire rernarquer à I'lntendant la «paûÿrelé de la
paro$e I st Germain-l'Aiglillet I qui est une terre incuhe ne produisant qu'ajo cs et bruyères,fort peu de blé et
moilié d'aÿoine, que la paroisse ne comporte que 69 ;/èux, 13 chevaux, qu'elle est en bocage rempli de landes et
de bruyères et que les teûes y sont fort ingrates, qu'il y a environ L200 boisselées dont on sème ordinairement
4ue 300 » [ seuternent ].

l,a paroisse de Mouilleron, quant à elle, compte 246 feux I hâbnations en t72s ], 48 chevaux. Pour ce qui
cotceme son bocage, elle est satisfaite de ses terres qui sont assez bonnes, de ses pâturages et de son élevâge de
bestiaux. Le canton de Mouilleron est composé de
carés. de rectangles. de lrapèzes aux dimensions
très variables, qui sont tous bordés de talus et de
fossés. Les champs et les prés sont bouchés par
des barriàes mobiles.Tes << échalas »».

pâtùages er échalas du Boctrge t
Ces parcelles sont séparées par des

buissons de charmille, entremêlés de ronces, de
pruûelles, d'églantines d'où émergent des chênes
et notamment des frênes. Ce sont surtout ces
demiers que l'on étête à quelques mètres du sol.

On coupe leurs branches tous les huit ou

rF Chenin creux du Bocrse p.99
Pour ceux qui ne connâissent pas cette

région bocagère, Ia circulation n'y est pas toujours
fàcile hors des routes que l'on dit de << grarde
circulation ". ainsi que celles beaucoup moins
larges encore, et souvent herbues, qu'on nomme
<< chemin vert ,». Po,ur lcs habitués, la mobilité est

aisée par ces chernins creux, bordés de haies.
d'arbres taillés de manière à fomer une voûte. de

branches feuillues, qui nous protège ùn peu de

I'averse ou du chaud soleil d'été.
Parmi les gmndes routes I xvlème ] de la

région, il y a le << chemin de mouars à Lusson ( sic )
passant par Menonblet eî Mouilleron . . . en lrès
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belle saison, ces parcelles céréalières sont
parsemées de bleuels. de coquelicôts. de
« rcsces » sauvages I pois ] et d'herbes
étrangàes qui n'en rehaussent point hélas la
qualité ni n'en lacilitent la conservation.

pârurages à l'Imbrelière t
Une aulre paflie des terres bocdgères.

norr,fiée « lcrrc îroide ». par ce que réscrvée au

bétail, consiste surtout en pâturages de diverses
qualités. Il y a aussi quelques bonnes prairies
près des cours d'eau dont celui de la,ridre des
loups qui est gossi de plusieurs petits aflluents

Ces pârcelles sont réservées pour lâ
culture du foin qui se paie, d'ailleurs, dans ce bocage-ci, à prix d'or. Ces près nous foumissent du fourrage
qu'on «/are », une ou deux fois l'an, selon les caprices du soleil. Les bêtes n y peuvent généralsment entler
qu'après le « regarr », oü << deuxième poil t», comme on dit, c'est-à-dire, qu'après qu'ils seront fauchés au moins
deux fois. Dans les meilleurs pacages, les verdoyantes prairies, on fait paître les ruminants I deux, rrois ou quatse

vaches au plus ] surtout les jeunes qu'on pourra revendre. Y paissent aussi le baudet ou le cheval. Mais, tous û'en
ont pas ! Les champs continuellement épierrés, débroussaillés, reconquis en permanence sul l'herbe qui pousse
avec une facilité affolante, sont cultivés de loin en loin et devienneîlpatfois << pâtureaw » de secous. On
réserve aussi toujours une lande de broussaille pour les « àéles à/anches », og << bêtes à la)üe », nommées aussi

<< bélinal »» ot le << bréÉla/ ». Ce soût des moutons jaunâtres gardés
par uû berger du hameau, escorté d'un ou deux « ndlirr.r »

I gamements du ullage ], qui doivent I'aider à empêcher les bêtes
d'ernpiéter sur les « e mblavlres ,> voisines I tenes cultivées ].
Pârlbis, il rcste encore quelques lopins de mauvais herbages pour
les chèwes.

Les terres ûe sontjamais très loin des habitations. L€
modeste petit « /rdsüra!/l » [ leme couranr à €ene époque qui veut dire

masure, maisor ], quj nous abrite, est couvert d'un toit de châume.
Cela donne de la liaîcheur en été, un peu de tiédeur en hiver mais,
hélas aussi, un terribfe risque de l'« arsi, ». de « brîtle ent»,o!
poù dire plus communément, une menace d'iûcendie.

Il y a autour, même, dr <<masuraull ,», :,;tThangar sommairc
pour la charrettc auquel touche une courctte avec, perpétuellement

fumant en hiver, un « potl à .frambois tt, c'est-à-dire un tas de

dix ans pour en faire des fagots. p.100
Ces arbres arâsés sont désignés alors sous le

nofi de < tàtafi)s »- lls peuvenl dcvmir énormes en
vieillissant et également creux sous l'effet des
suintements dcs eaux de pluie à tel point qu'un
ifldividu pourrait y loger sans peine à l'intérieur. On les
appelle aussi des « ceppes cracottes t». Ld laille
régulière, de ces « rilards », foumit du bois de
chauffâge lequel est fort onéreux d'ailleurs.
€ Têlârds dâns le Bocrge

Au hameau de l'Imbrctière, à celui de la Sauvagère, comme dans les autres hameaux des aleûtours, il
n'y a que des petites borderies aù revenu relativement faible [ à la sâuvâgère il n'y â qu'uûe borderie en 1508, chitrre qui
passe à 5 ou 6 borderies en l8l0 ]. Certaines de ces bordcries orl une contenance d une « àorirellée et demi »>,

seulement, qui demandc un << boisseau ct delril » de grains pour l'eûsemencer- Une partie des terres. appelée
« lerre chaude », est disposée en portions et en général toujours bien ercloses.

Ces scctions sont divisées en « parées », cn << ÿerse nes », en << seillc,ts » ou « rèses », généralement
souvent « /arilrées » [ découpées en lan(:rcs j, et délimitées par des pieûes de bomage. Elles sont vouées à la
culture des céréales variécs. Avoine. ici. orge là, liomenh Aagiles le plus souvent mêlés de mil, de sarrâsir, de
seigle I base de la consommation popularre ]. Sur 3.000 boisselées, on en sème ordiûâirement 1.440 seulement. À h
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tumier qui trône dégoulinant, p.lol
constamment, de sorl précieux purin si
fertilisant.
C bordene à l'Imbrêtièrê paroisse de Mouilleron

Plus loin, dans la cour, où gratte Iâ
volaille, se touve une petite bâtisse pour la
truie «portelse », e1 ses gorets, que les
femmes et les plus jeùfles enfants ont la charge
de nourrir. Attenant encore à la maisonnée, il y
aussi le (( coüli1)», petitjardin clos et riant
appelé aussi « /bucie ». n est aménagé de
<< pl anches »», bierr soignées, plantées

d " hcrbes » L lègrrmes vens. " porcp " ou porreau

el choux le plus souvent ] ; de (( racires » [ les raves

: carottes, navets, rien moins que tendr€s l, plus une

vingtaine de sortes de fèves et de «pois )r I nos hancots secs ]. Tout cela, pousse avec pout tout engrais le fumier
de nos bêtes et de la fbugère putréfiée. Ce bout de terrain potager est prolongé d'une (( cr4rÿrièle ». C'est une

petite parcelle oir l'on sème du chanwe qui pourvoit, en général, aux besoins de chaque fâmille. Il y a aussi une

petite « /iriArc ». Cette pièce de terre, qui est ensemencée de lin, est installée dans une terre plus humide. Elle
devient toute couleur d'azur lorsqu'elle est en fleus. La récolte de ce chanwe et de ce lin sufïit erl général à

chaque foyer eofin, assez Wùt << bricoler t» | mor de l'epoque ], assez pour boucler le bénéfice du moins en année

« normale », assez également pour foumir au travail du soir et assez pour fâire elrtler quelques piécettes dans la

hourse familiale 
chanevrcier irava ranr re chânwe t

Si par malheur Jes élernents se déchaînent, que l'épidémie passe,

c'est I'equilibre liagile, de ces petites exploitations de << demi-laboureurs »»,

qui bascule I ce sonr ceux, ne possédânt qu'utr chevâI, tândjs que celui qui dispose de

deu\ ou qualre bæufs sclon la superficic de sa ferme el une charrue, esi appelé lâboureur .

d'ailleurs la surface se mesure justement en « crdrni? », qui équivâut à 20 heclâres par

charrue et selon lâ quâlité de lâ tene ]. L'on peùt très vite sornbrcr dans la disette

I te manque ]. Ce sont alorc les << années chères » [oelles où le blé atleint des prix

astronomiques l. Bien vite, parfois, c'est l'endettement au bénéfice de plus gros

laboureurs qui, si besoin est, n'hésite pas à faire des « dl,arces » [ prêts ].
En temps ordinaire Ie travail ne manque point. Aussi dès que les gaIs

de la maisonnée sont devenus bien costauds, ils participent à tous les gros
travaux : labours d'automne, semailles qui suivent. Quand arrive l'été, ils
pafiicipent aux moissons sans cômpter que si l'année est bonne les foins
peuvent être fauchésjusqu'à trois reprises successives. Quand le blé est à
point, mûr, bien gonflé, bien doré, il faut au plus vite de peur d'orage
inopiné le couper ou plus exactement le scier à la faucille. Ensuite, rapidement, surtout si le temps menace, il
est mené dans une gnnde grange commune mais plus generalernent sur « /'ar7e » du üllage ou le battage se fait
au fléau mais aussi parfois avec un rouleau promené sur les gerbes étalées.

Quand l'année est mauvaise, au moment de la saison des « n l/^,es >» [ moissons ], les gars de la maison
vont à la « 1o,le » du bourg I pour lrâvailler chez les aurres ] et se présentent aussi aux « /o/eries » des villages
voisins Cette embauche orale se fait en géneml lors de fêtes traditionnelles. Les gars sont alors nourris et payés
àla jor]mée << ouvrée »> [une akl,ledelene: ll8èrr,e d'ùnjournal - ÿûjoxrral de têrre = la surface labourable en unejoumée

I
Èt , ltt de rravail ]. Ils vont souvent de ferme en

ferme, de villages en üllages restant
aussi parfois plusieurs jours au mêrne
endroit et sont hébergés par le fermier du
lieu. Cette mobilité en fait bien souvent
d,e fametx gazetiers . Cela leur donne
également accès à plus de connaissance-
é Cour de fermê, €Dcyclopedie de Dideroi

Bien souvsnt, hélas, même avcc
tous ces aavaux sâisomiers. cela ne
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s!ffit pas « à foire bouillir la marmire tt I p.102
Chez nous, les Rousseau, racontait encorc mon âieul, noùs

sommes tous céans en indivis vivânt « â m éme pot à même feu »». Et
tous sans exception nous mettons « ,1a rnai, à la pâte » |

Parmi les gars les plus robustes de la coûrmunauté, il y en a
toujours au moins un, qui « 1or€ ses à/a.r » aux laboureurs voisiûs
plus aisés qui le paient généralemert âvaût la St Cos e 127
septembre ]. Pafois, il va aussi chez un bourgeois nü\ti << qu'a do
beLre au dâtére tt I du beufte au deûièrc, qi est riche ] ou chez un
nobliau des environs, bien souvent issu de la << roture tt et

Êaîchernent passé « â la savotnelte à ilain » [ c esr-à-dire anoblit conre une somme plus qu€ rondelene, lui et route sa

posrérité ] et qui s'est empressé alors de rajouter à son nom la pafiicule qui impressionne tant les nigauds. Le
mieux pour nos gars est d'avoir un second métier. Cela les rend plus indépendants et surtout celâ leul pemet
également d'arrondir les autres petits gains. Il y a le métier de tissetànd, ov << affrneur »., de chanwe, de charron,
de tonnelier, d'« ofiIeur » d'outils, ou de rémouleur, ou celui d'« aar"r » [ néder qui est toul à ia fois proche de celui
du menuisier ou du chârpenrier rnâis qui fab.ique sunoùr des pourres et des pjliers de bois ]. Mais, en auclm cas, il ne peut
suppléer au charpentier, qui est un métier qui nécessite une véritable formâtion. Il peut être maçon appelé
également << masson de lerre ». Dans ce cas, il travaille suflout les tcmps d'hiver, une période où l'on pratique
beaucoup moins de travaux de paysannerie. Les garc vont de hameaux en hameaux pour proposer leurs services!
parfois jusqu'à la graûde ville proche et travaillent alors uniquement à la tâche.

Bien souvent, Écontait encore mon aiell. oû vivait difficilement avec nos
seules récoltes et les ((jÊrirr » de notre borderie. Tout est pourtant poduit et fabriqué
sur place. On n'achète guère que du fer et du sel. MalgÉ tout, on serait réduit à la
mendicité si les hommes de << not' communarrl » n'avaient poiût ce second métier.

Dans notre lignée, les garçons sont souvert appelés Pierre ou Je.D. En plus
d'être cultivateur, on apprend, chez nous, l€ métier de maçon de père en fils. Les
Rousseau du hameau dela Berthomeie, qui sont généralement nomlnés Jacques,
sont cordiels ou tisserands. lls offient également leurs seruices pout << tramer t»la
laine, le chanvre ou le lin que chacun a préalablemeût lavé, filé, dévidé, prcparé. Ils
sont, même aussi parfois, un peu tailleurs de «y'rpes », cousant toutes sortes
d'attifements et autres vêtements. Cette rentrée d'argent supplémentaire leur permet, à
eux aussi, de faire face aux lourdes charges des dive$ impôts.

Sitôt finie la saison des « mériws », lc battage étant à peine terminé, voici que le col/ecteur d impôtf\e
subordomé du fermier -genéral ] est déjà là avec sâ charrette qui sous peu sera remplie. Passant d'unc ferme à une
autre, il se présente sur « /'airc » du hamcau où l'orl dépose les gerbes qui attendent d'être battues. Chaque
anné€, chaque hameau de la paroisse doit payer trlr impôt : la « /all/e », somme qui varie selon le millésime et
qui est de toute maniàe toujours trop lourde. Nul prévision n'est waimcnt possible à cause des catastrophes
imprévisibles dues aux intempéries. Lc danger véritable ûe réside pas que dans les déchaînements de la nature
mais swtout dans Ia maladie qui réduit ou annihile les forces du père, des fils ou de la mere. Contre laqùelle

maladie, voire l'infirmité, il n'existe pratiquement aucufl recours ni médical

I sâuf auprès des rebouteux el des suérisseurs qui n€ sont pâs loujours emcaces ], ni social
la charité privée, seùle présente en nos campagnes, ne peut aider que quelques
individus.

Le grand pfil aussi cst l'irégalité des récoltes, la perte d'une
vendange, la mort d'une vache I pire, d'un cheval, quatre ou €inq foisplus coûleux ].
Dans cetle conjonction d'infortunes probables, le plus souvent les paysars

s'iûclinent résignés ou pâssifs puisque Dieu l'â voulu ainsi !

Les paysans contribuables disent « étre prrs d /a gorge », souveût à

l'improviste, par le (( collecteur de taille »» qti est désigDé pour lever le
« denier dc César ». Celui-ci est choisi en général parmi les paysans les plus
aisés de la paroisse. Cette charge qui, pour certâiûs, est très attrayante,

fructueuse, est parfois terrible et en efliaie d'autres car il û'est pas rare,

lorsqu'on l'cxerce, de se fairc rosser. Ne vous y trompez Point, racontait mon
ai?&/, Aéquemment les paysans contestent et s'opposent avec coutage.

Certains même refusent tout simplement de payer ces redevances parfois
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abusives mais n'y échappent pas toujours. p.t03
Alors des rixes éclatent également parfois !

Car, rajoute encore moll,aieul,le « paysan est
le baudet d royaume t 

'!

ta ,ail/e, ou la qùote-part d'impôt royal I impôr

dtrecr de base ], qui est la taxe par excellence, n'a cessé

de croître depuis deux siècles I t 600 - t750 el elle
amplifierâ encore plus âu XVII mâis heureusemenl le nivcau de

vie des pâysâns sera supèr,eur l. Ce sonl les paysans qui en

supporlml tour le poids à peu près exclusivemenl
puisque les nobles et le cler# n'en payent pas.

À chaque fin d'été, la note arrive. Il faut se

débrouiller pour la payer. I-e calcul est fait sur la
propriété ou les biens de toute personne imposable.

Ccla est écrit sur ur rouleau de papier appelé « rdle ». Il existe depuis fort longtemps des registres de propiété,
des cadastres appelés aussi « aot tporr ». Toutes les terres dites « rorrrières » [ i] y en a aussi quelques-unes dires

nobles qui sont dispensées d impô1colme certaiN alle*t ou Litles-franchcs ) y sont scrupuleusement enregistrées après

avoir été mesurées el estimées. Chacun paie aù prorata de la valeur de lâ terre qu'il détient sans en être, bien
souvent, pour autant le propriétaire.

La <<collecte »» des impôts est régie aussi par I'Assemblée de paroisse appelée communauté des

habitants. Elle se rêunit le dimanche après la messe I premier dimanche d'octobre ] au soû de la cloche. Elle se tient
à << I e droit accoutuml » et siège parfois même dans l'églisc ou dans la petite sacristie. Le clergé refuse
pourtant cetle pratique mais souvent d'ailleurs sans résultat. Souvent aussi, c'est sous le porche de l'église, assis

sur des bancs de pierre ou de bois, ou dans son narthex I ponique en avam de lâ nefdu sâncrùaire ]. Par beau temps
encorc, << l'Assemblée » peut se tenir sous les tilleuls de la place. Par mauvais temps, c'est dans une « natuo,
commune »,pivée,mais tous les villages n'en ont pas.

Quelques fois, ô scandale ! c'est dans la grande salle du cabaret qu'elle se tient. Celui-ci devient alors le
centre administratifde la paroisse au gmnd dam du curé. Pourtant, ce demier qui se dit êtrele « pasteur des

.ime.r », le chef, est souvent bien loin des réalités matâielles et des besoins réels des paysans. Néanmoins, il lui
arrive aussi, ne serait-ce que par curiosité, d'assistcr à ces réunions ou Ie cabaretier I souvent un élu ] y vend tout
de même allégrement ses chopirles. Lors de ces réunions, on y décide de l'utilisation des bois, des communaux,
...;ysontnomméslessyndics,lerecteur,lesgardes-finage,lespâtrespublic,...etc.Àcesséances,sonl
présents encore, le «proaûeur syidic » et les << syndlcs » de Ia paroisse I c'est

l'équivalenr du maire et de ses coDseillen municipaux ] ; sont présents également les
« asséeurs » [d " asseoll » c'esl-à-dne de faire / assieue de I iùpôt = décider du monrant ] qui
sonl souvent les mêmes persoones ayant déjà des responsabilités au sein de la
cornmunauté. L'établissement, pas toujouN equitable du « rdle » appelé aussi «
roolle des tailles et craes yjointes ,t, montant de l'impôt direct principal, est souvent
dressé bon an mal an aptès << mainls atbitra4es », bien des contingences, des
discussions souvent vives, des criailleries et parfois des querelles.

Cette pincée de « ,raves gezs », réunis lors de I'lsserlàlée, délèguent les
« ar.rieürs » et les « col/ecrerrs » qui sont souvent les deux à la fois t dêux, qutre ou

six homes. selon l'imponance de lâ pâroisse, sont désignés pour la collecte annuelle ]. Ces
derniers assurent le rarnassage puis en font la remtse au << Trésor royal » [ en espèces

sonnântes bien sûr l. Ils sont responsables I sur leurs biens ] du paiement effectifde la
totalité de la somme exigée qui est dite « ,ailhable »». Elle nel'est pas toujours au
même taux, ni pour chaque individu, ni pour chaque hameau, ni pour chaque
paroisse. lnévitablement, les percepteurs de l'année ont tendance à ménager leurs
familJes, leurs amis I eux,mêmes en so quasiment exemprés, ce qui coosliruc I'un de leurs rares
( ! ! ) âÿantages I au détriment injuste de ceflains autres. Peu importe, il faut réunir la
somme demandée. lls savent bien aussi que d'autres « col/eclelrrs » ne manqueront
pas les annécs suivantes de prendre évidemment leur revanche !

Tolltes les paroisses sont conhaintes ainsi et procèdent à peu près de la méme
manièrc : << Aujourd hui [ 2 jûtlet 1730 ], jour de dimanche à de*r heures, à I'issue
des lëpres, au datant de la grande porte et entrée principalc de l'église de Saint

T
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GcnnainJ'Àigrriller. cc requérant Pierre Duraûd, p.104
s:,'ndic, et le otoire l-riot, se soht tlansportès en I'assemblée générale dudit
lieu, cont,oqués par lcdù Durand, au son de la cloche en la manière
accoutumée, atLx-fins de lo nomination par lesdits habitants des personnes
rhorgies dc rraratllcr à lu conlccrion dc l Ërd ou Tabbau des impositions
conforntément a*x ortlres de Mo seign?ltr I hlle daht dÿ Poitou - - - : étaieht
préscttls. entre autrc : Picrre Pouzin, Henri Rouet, André Sarrazin, Pierte
Rousseou,.,.»t.
é É8lise de Mouineror

Maître Jcan Friot, le notaire présent à l'assemblée, demeue au Gmûd
Beugnon, de St Gcrmain-l'Aiguiller. Il fut l'époux en premiàe noce de
Mârie Rousscau, native de la dite paroisse. Il n'a pas bonne réputatioD. C'est
un « procédurier de premier ordre ».ll est le fils de Mathurin Friot, lui même
<< un malin »», qm habrta la Rousseliere I de cheffois ] et, dont le frère, M'René
Friot, flotaire également, esl « fi iÿrogne et un dtssipateur notoire n.

[Æs plus modestes paysans, et à plus forte raison les plus pauwes, payent aù sou à sou en mauvaise
monnaie de bronze, un dimanche après l'autre, et, souvent, après bien des attentes, des reports et des
tergiversations. Quand l'année a é1é mauvaise parfois ils ne peuvent rien payer. Alors, quelques mois plus tard,
surviennent des petits officiers des financcs chargés de Écupérer les reccttes de l'année non payées. lls arrivent
avec des mules et des ch&rettes pour recueillir alors en nature ce qui n'a pas été versé. Jamais tout, bie[
cntendu. Parfois rien ! Et, bien beau, s'il nc reste pas encore des « d rrérages » de I'année précédente. Lassés de
revenir deux ou trois fois, les receveurs finissent par envoyer quelques huissiers besogneux parfois
accompagnés de soldats pour mieux intimider, fouiller les coffres et menacer de « n4irm6e ». Si l'affaire
toume mal, le paysan ameute quelques voisins, tout autant liribonds, et obligent les geûs dejustice à rebrousser
chemin après qu'ils aient été parfois quelque peu lapidés ou bâtonnés ou pour le moins menacà.

Si on ne peut pas régler, il est légal d'envoyer une sommation par voie d'huissier. Il est licite aussi de
procéder à ùre saisie ce qui est fait en genéral avec I'appui des sergents de justice où des cavaliers de la
maréchaussée ou des « fuzeliers »», ceshomtres amés, qui, lorsqu'ils arrivent dans le village pour faire leur
office rcçoivent un accueil bès ûais. Parfois, on voit tout simplement des huissiers moins témeraires passer à
chevaljetânt au vol la sommation griffonnée et criant le nom de I'intéressé. Quant à pratiquer la saisie, c'est
tout de même une autre affaire ! Le paysan refuse d'ouvrir sa porte, sa femme et ses enfants crient pour ameuter
le voisinage . . . Bien souvent, alors, l'oflicier de saisie toume alors iûrnédiatement les tâloûs.

Il peut en être de même poluf les << collecteurs ». Eux aussi, parfois à leur tour, oublient de faire leur
« remise au Trésor royal » des deniers de la collecte. Ils voient a.river chez eux aussi les huissiers du roi qui
viennent encaisser le (( dû royal »;.

Avec le temps, Ies pa)§ans ont adopté à l'égard du fisc royal une stratégie différente. lls sont devenus
plus astucieux. Ils se sont iûitiés quelque peu à la ûaude. Ils ont mis au point des techniques qui leul permenent
de passer parfois à travers les mailles du filet. Ils âffichent, face âr << collecteur du roi »r lorsqu'il se deplace
avec sa carriole déjà bien chargée, une passivité têtue. Parfois également, ils feignent une ignorance plus ou
moins affectée déclarant ne pas savoir exactement à quel seigneur appartient tel ou tel champ donc ses

«y'rirs » et ni par qui il est tenu. Ils tentent sudout d'essayer de ne rien payer pendant trente ans des revenùs sui
une parcelle par exemple afin d'âtteindre le délai de prescription. Ils prétcndent que tel « champart » | l1t1pôt

] n'est point dû sur tel iopin de terre puisque le voisin ne Ie paye pas.

Parfois, toùt de même, ils finissent par solder ou à peu près mais ils ne manquent pas de quernander
quelques « remdes » pour des grêles, des orages, des épidânies. L'antée suivatte tout recommence.

Parfois, hélas, pour s'acquitter les pâysans

doivent veûdre une bonne part de leurs récoltes : des

veaux, des porcelets, des agneaux, des toisons, des

liomages, quelques volailles, des ceufs . . . du
chanwc, dÙ lin . . . breftout ce qui peùt êtle
marchandé y compris quelques fois dans les cas de
gÉnde misère les cheveux de leurs fernmes !

Panni tous les impôts, il y a les << alles » qui
sont collectées justem er\t par la lefiible << Ferme

roÿale des Aides t, mais aussi par les « ma&dlrers »-\



Puis, il y a aussi la « ga belle »» et l'rnévitable << taille >». p.105

Cette demière est l'impôt royal par excellence. Au XVIIè siècle, ce tribut est
devenu pour la première fois plus lourd que tous les autres. Surtout, il est

obligatojrement perçu en numéraire : or, broûze. C'est, cet argent là, justement, que
lc paysan a le plus de mal à gagner. Et encore à plus forte raison à sortir de sa

bourse !

La << gabelle t est ]';,tr impôt indirect qui consiste cn 1'achat du sel.

Obligatoirement, on doit acheter uûe ceftaine quantité dc cet assaisonnement à

raison de sept kilogrammes par ân et par perconne de plus de huit ans rien que/
<< potù le pol et la sdlirré, ». C'est alols le seul moyen de conservation I saulle froid hivernal ] pour les poissons
honnis les viandes qui, elles, pelrveût se mettre également dâns la graisse. Le nécessaire pour les salaisons est

souvent acquis encore en sus. Cet impôt sc perçoit dans le priûcipe sur tout le monde. Il y a fort longtemps que

lc « roy » a le monopole de la vente du sel aliment indispensable à Ia vie. Des collecteus du même §pe que
ceux qui s'occupeût des « lail1e.r », mais appelés les << gabelous ,) sont affcctés toujours sü ordre du roi à
drcsser avec soin dans chaque village les listes de << gabellalls »t c'est-à-dire de ceux qui sont assujettis à cet
impôt. Quatre fois par an, ils vont aux dépôts, les « g/enieÆ â ,sel », qui appartiennent au roi, et qui sont gérés

par ses subordonnés. Les « gaôelo,s ». ces olficiers des finances du roi I plus lârd ce sera les âgen1s de la rern.,
g&irale ] achètent le scl nécessaire pour leurs concitoyens. Ils le vendent jusqu'à vingt fois son prix de reüent et
eLLX seuls peuvent le rétrocéder dans I'ensemble des régions dites de << grande gabelle »» f l'Anjou esl un pâys de

Grunde Gabelle, lonemenr taxé su le sel ; en rcvanche. le Poitou distânl de 10 k$ est en Petite Gahelle = taxe plus léeère. Quand à Ia

rats de caÿes », pour le vin, qui n'hésitent pas à drcsser prccès-verbal dès qu'un quidam est pris en défaut : «
Aujourd'huiI I0 a\,ril 1761l,ro s Mcolas Guarîn, contrôleur omb lant des Aydes I etaesj de FontenayJe-
Cotute, et Pierre Goullet, commis aux Aydes, à la Chôtaigneruie, somnes pdt'ÿenÿs au dofiictle des époux
Claude Rousseau, cabaretier, au bourg de St Germaih-l'Atguiller, où étant et pdrldût à ladtte Rousseau, lui
avons demandé s'ils n'aÿaieht pas faft entrer de ÿi depuis hotrc demière ÿisite, a dil que non ; sommée d'ëtre
présente à celle que nous entendlons .faire aujourd'hui, y o coûsenti : étant aÿec elle cokjointement en son
cellier, n'y avons trouté que deux barriques sul lesquelles avons obser-vé qu'il n'y avait pds de cha gement
depuis notre dernière isite I dù2 awil'] ; en ayant témoigné notre surprise et déclaré que cela donnait à croire
qu'ils aÿaient du ÿîn caché, ladite Rousseau a déclaré qu'ils n'en étaient pas capable ; ce que ÿoulant

approfondir, avons procédé à une plus ample ÿérilcation : ayo t aperçu des fagots
arrangés delaçon suspecte el les ayant dérangés partiellemenl, avtns découvert un.fût
percé en bas de son fond et n'ayant plus qu'uh huitième de sa liqueur ; que, ÿu et goulé,
avons reconnu être du vin blanc, loyal et marcho d, sur quoi, la femme a wulu dire
qu'il venait de leur récolte et que so mari I'avait caché là pour leur usage personnel».
Malgré les cxplications dc la femme Rousseau, le contrôleur verbâlise et s'ensuivit un
beâu procès qui fit gand bruit. Depuis des lustres, les impôts dus au roi et les diverses
redevânces dues au seigncur ou châtelâin du voisinage sur les terres desquels les pays;urs
sont installés forment tn << cycle infernal »» pour ces demiers. C'est aux subordorutés du
roi, des seigneurs qui sont encore plus « gl/,ppe-sous », que le paysan a à faire. euand ce
n'est pas, bien souvent, à leurs conmis qui passent avec arogance pour prélever le
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Bretag.e, à 20 km de Ià. elle en est exemptée ]. D'oir de nouvcllcs comptabilités, de

nouvelles diflicultés, de ûouvelles querelles. Naturellemeût il y a des fraudes
énomes qui sont duement réprimées si l'on se fait prendrc ! Cette cherté,
comme d'habitude, ne touche guère les privilégiés qui jouissent d'un prix de
faveur extrêmement bas,le <<lanc salé »t. Le coût exorbitant du sel rend les
paysans firieux surloul ceux qui ne peu\ enl se le payer : À cause de cela. cel
impôt est honni par tous. Il est vrai, néanmoins, cepeûdant qu'avec quelques
risques on peut s'en procùer pour cinq ou dix fois moins cher par la
contrebande active et très populaire des «/aulx saulniers ».lls sont pourtant
âprernent poursuiüs mais habiles à sc déIiler dans une complicité générâle.
Pour s'approvisionner il làut se rcndre aux abords dcs voies fort nombreuses,
tout de même, dites « routes des faulx sauln rers ». Tous les coturaissent bien !

Mon aie,/ évoquait fréquemment ce sujet concemânt l'impôt et la
contebande. Tout ce que les paysans doivent donner, les « /drsse sÿr la paille »t

! En plus, dcs collecteurs et des « g.d6elo r », il y a Ies contrôleurs comme les «

,t



I «.err » qui d'ailleurs remonte à des temps féodaux. p.106
J'ai o 1-dire, dtsait mon aier./, que jadis dans << le lond des temps tt

tout âppartenait à tel ancêtre de notle seigneur actuel. Il était le premisr et le
seul propriétaire de la teûe, des eâux et dcs forêts. Ce que certains paysans
acceptent fort maMl possédait alors d'iûmenses hectâres de toutes sortes dc
terre agmires et sylveslres. Cela comprenait son doûaine personnel plus de
vastes étendues les « ccriiir?s )r où nos aieux fort lointains se sort hstâllés. Ils
y ont construit leurs maisons, utilisé la terre, les eaux et les forêts. Toùt cela
ne leur a pas été concedé gatuitement. Ils n'en avaient que le droit d'usâge ou
l'usufiuit.

Par reconnaissance et par devoir, ces anceshaux précurceurs, ces
<t mafiants » | de rnoner, veut dire àâbner, résider ] étaient tenus de régler le
« cens » [ etr générâI, redeÿâncc Éclmée en nâture puisque l'unité monétâir€ dévalue

perpérucllemetrt depuis fon longtemps l. Comme ils résidaient sur ces « cen.riÿes »

on les nommait des « cehsilaires ». Ccs « censiÿe.! », disait encore rûon aïeul,
sont tous les petits hameaux sur lesquelles üyent << à ct'heüle ttles paysans et
pour lesquels ils payent ce (< cerrs » souvent faible mais « recog?rltd» À cause
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de cefa, à date fixc. ils font « a1,eû, allégeance et redet anre » à leur seigneur.
L'af&anchissement se fait en général en naturc. On lui ofhe un cheval, un charroi de bûches plus des

oies grasses à la Noô|. Des fromages en leur saison, tantôl frais et tantôt secs. Quelques volailles comme des
poulets ou des oisons à la Pentecôte ou encore une douzaine de bécasscs, un cent d'écrevisses. des anguilles, un
daim I jeurle bouc récemmenr casrré ]. Plus communément des cheweaux à Pâques, des agneaux, des pourceaux à la
St Michel I zl sçtemure ]. À à la Toussaint I qui esr âlors une Ëre et notrjour de deuil ],on lui apporte des boisseaux de
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pommes ou des fèves de la récolte. De la filasse ou du fil de chanire, du lin et même
{ } .3 quelques charretées de fâgots de genêts ou de brande, le tout liwable au dornicile du

bailleur I cctui qui concède le bâil en I'occurrence le seigneur ].
Tout ceci, naturellement, est due au prorata de la superficie de chaque

« censiÿc ». Ce qui pour certains d'entle nous n'est bien souvent qu'un miséreux
lopin dc tcrre, un chétifbout de vigne ou un patwe << masurault »». Mais, c'est ainsi
depuis des décennies dans notre Gâtine poitevine mais aussi dans les terroifi des

alentouÉ. A ces tâxes fort nombreuses qu'on appelle pareillemenl des << suffages »t

I des paiements de roures sones ] s'ajoutent des charrois qui irnrnobilisent à plusieurs
rçrises les bceufs et les charrettes des paysans. Ils doivent par exemple âller quérir

parfois, mêrne à des fieux et des lieux, des (( charrois de ÿin pour leur bon mdître et seigfieur ,r.
Encnte à ct' heure, disait mon ai?u/, le seigneur du lieu I mcme si c'est un tout petil châtelain ] est le prernier

partout notamment à l'église où il a son entrée personnelle. Il a aussi son banc à part, à l'écart des << petites
gerar » qui se tiennent debout. Les fernmes deriàe, les hommes devant. Pendant l'office le curé de la paroisse
est dans l'obligation de << I'encenser »» presque comme un demi-dieu vivant. Le seigneur commrmie toujours le
premier. Il possède égalemert au sein de l'église son « enpu »>, qui est un caveau réservé pour sa future
sépulture, placé le plus prés possible du cheur. Il a aussi le « droit de patronage tt c'est-à-dire qu'il choisit lui
même le ministre du clrlte

Le seigneur possède naturellement le plus gros troupeau qu'il met à paîte le premier daos les
printanià€s et riches prairies ainsi que dans les «7'aciêrcs » dès que celles-ci sont « orl'eller ».

C'est encore lui, nor' chôt'lain, quj déclarc
ouvert le àa, c'est-à-dire le début de la moisson. Il
a aussi le droit de « ci ampart >r, soie de << dùfie »,

portant sur les grains prélevés sur les récoltes, dont
un tiels ici en Poitou, à son profit.

Au moment des vendanges, c'est encorc lui
qui commence toujours le prernier. I a égalernent
etrcorc le << droit de bdn ÿlr? )r, qui est l'exclusivité
de vendre son vin le premier, et, lui seulement,
pendant une durée de lrenle à quaranle jour\ à

cenaines périodes de I'année.
Pâturâges du Bocage t

I



€ Tonnelier. encyclopédie de Diderot p.107
Tous les hornmes et les femmes des hameaùx dépendants de sa

seigneurie sont « con'éables à merci »».lls doivent quiher sans attendre les
occùpations de leùs borderies et lui donner desjoumées de « co^'éc ».

Cependant, avec le temps, cette obligation s'est doùcement rapelissée.
Jadis, ce service était de douzejours mais plus usuellement il est passée à trois
ou quatrejoumées choisies par lui et nâturellement sans préavis. On peut être
appelé en pleine période de moissons, de labours. On doit interrompre tout et

laisser nos champs, nos ügnes même si le travail est commencé. L'exigence de
<< la con ée de bras »» est d'unejoumée à la fenaison, une à la moisson, la

dernière à la vendange et flaturellement toujours âu moment des plus folts
travaux. Ceci enûave la bonne marche de nos proprcs labeurs.

Parfois, le seigneur reclame la << corvée de cheva,/ ». Ceux qui possèdent

des baufs ou des chevaux doivent venir avec leurs charrettes également pour
effectuer des charrois. Sans compter que l'on peut être eûcore appelé pour les

réparations des murs ou des clôtures du son château seigneurial ou pour un
tmvail encore plus dur, le cwetage des douves, des viviers où des étangs.

Le seigneur â seul le (< droit de colombier »t ou de «rie » sclon son titre de noblesse. Le colombier est

souvent une tour ronde ou octogonale ou parfois cârrée. Celle-ci est gami de cent à deux cent pigeons que nous

maudissons lo$que ceux-ci sejettent sur nos champs de blés.
Le seigneur â âussi le moûopole des foùrs et des moulins dits

« àanoux » auxquels on doit cuire le pain et moudre le blé. Ceci, naturellernent, n'est
point gmtuit. Toutes ces <<banalités »», qui datent des temps immémoriaux, sont

exécrées par tous du plus peüt paysan âu petit notable rural même plus ou moins
ernbourgeoisé. Ellcs l€ur paraissent obsolètes, dépassées. Aller moudre le grain au

moulin comme cuirc le pain au four ou encore écmser le misin au pressoir est une
contrainte. De plus, il n'existe pour le paysan aucuûe garântie de qualité et
d'honnêteté du travail fait par le meunier ou le boulanger affecté à ce travail. Le
seigneur exige aussi que cela soit fait àjour fixc sans soucis des besoins ou des

interêts des paysâns qui se lamentent en permanence ne serait-ce que pour esperer
quelques alfégements. Certains se rebiffent et se déclarent « mairle de cu[re ou de
moudre quand ils voudront ». Les paysans du hameau mais aussi ceux des villages
limitrophes ergoteût et criert après toutes ces taxations. Parfois, ils rusent et fraudent
dès qu'il leur est possible de le faire !

Colombier, encyclopedie de Diderol t
Dans la famille Rousseâu, disait mon aiieül, il r'y avait point de lamentation

mais plutôt des actions. À cette epoque, il n'est point trop courant d'avoir des idées
mais nous en avions. Elles avaient eu tendance à évoluer surtout depuis que « rot'
roué, Louis le quatorziême », est devenu vieux et quasiment agodsant. Bien des choses avaieflt pourtart
changées surtout lorsqùe <<not' barounnie était passée dans le giron rcyal »» | 1694 ], mppelait encorc rrton ai:eul,
« à cet heurc c'est au roi que ous payohs tous ces impôts »t. Cettes, nous les acquittons toujoum mais notre sort
s'est quelque peu amélioré. Il faut dire que fiol'seigneur aùI,ltès bon intendant. Sa vigilance est en permanence
aux aguets. Il a égalemert à son service d'impitoyables << collecteurs t». Surtout, ses «papler.! /erflers » sont en
ordre. C'esl sous y'y'ot' Grand Roué que les collecteùs avaient commencés d'être choisis parmi des gens
d'origine riche. Ce sont en général de très gros femierc locaùx ou des individus issus d'une franche ascendance

bourgeoise. Poùtant tors, peu ou prou, sotlenl
du gros labourage ou l'ont côtoyé de fort près.

Là où la grogne se renforce, et le
cas est frquent, c'est lorsque celui qui lève
l'impôt est le gros femier arrogant du
voisinage pourtant sofii comme ûous tous de lâ
« roture » |

€ mo in bânal à eau

De ce fait, il connâît bien toutes nos
ruses et les possibilités, pour l'ensemble de Ia
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Paysannerie, de tricher. p.108
PeÉonne ne se réjouit de voir arriver dans le village des individus de cette

lrempc qui sont naturellement méprisés quelque peu. Ils viennent poui <<Jàire la
, ecclte ». Depuis quelques temps, s'organise une soie de résistance contre tous ccs
tributs. Cela se cristallise sur Ia chasse, les caux, la pêchc. la forêt, les landes, les
incultes et même les communatq en géîétal.

Les discutions allaient bon train lc soir à la veillée. racontâit encorc mon
a;bül, Etiennc Rousseâu. læ fond du débât portait sudout sur la conception du
seignew qui prétend que tout lui appartienl : les bois, les teres cultes et les ircultes
y compris lcs eaux I sâufles srandes ri\ières. qui sont aù rci ]. ll allègue aussi que ce
n'est que par pure bonté de sa part qu'il consent I m.emcol graruitemenr d'ailleun ] à ce
que rous utilisions l'eau de la riviere pour arroser nos prés. Qu'il accepte aussi que

nous prenions un pcu dc bois dans quelques scctcùrs limités. Que nous puissions mettre, seulement, à certaines
époques de l'année notre bétail sur les pâtures dites <<communes ».

Nous autres, paysans. nous raisonnons autemerl. Nous pensons « â c/ hexre » et, nous en avons mêm€
la convictiot, que la terre inculle aussi bien que certains bois ainsi que l'cau sont en quelque sortc à notre
disposition spontânémcnt. Nous jugeons, quc nous pouvons en tirer ce que nous désirons aux époques les mieux
choisies et selon nos besoiûs.

I-es troubles des décennies précédentcs ont favorisés, il est wai des deux colés, un certaiû laxisme et
excuseût sans doute quelques mauvaises habitudes à l'appropriâtior illicite, de part et d'autre, de quelques
lopins de terre, de bois ou autres. Ces boulcversements nous ort également entraînés à faire des dégâts en
particulier forestiers. Tout cela a renforcé un sontiment commun, quelque peu ingénu ou quelque peu naïf de
pas mal d'entre nous, de nous pemettre ccs libertés.

Parrni nous, il y en a qui se disent propriétaires. Ils feignent de se croire propriétaire absolu puisqu'ils
peuvent louer, échanger, vendre et màne léguer ce qu'ils appellent « /etr » terre. Et pourtant, ils ne peuvent rien
faire sans l'accord du seigneur- Pour ces actes, ils ont recours aux « notaires seigneuriar, », comme on les
appelait, mais depuis que notre barcnnie est rertrée dans le giron royal ils sont devcnus « notaires royaw »r ils
sont tout autant spéculateurs que les précédents. Ces hommes de lois onl quelques rudiments de droit. Mais lcur
fonction essentielle est de << gdr.ler otes ,t des actes désignés sous le noû de « r irrütes ». Ils déliwent des
« 8zo§.res » qui sont la copie des documents redigée et payée à la ligne.

Ce sont les plus aisés de la paroisse qui font le plus souvent appel à leur service. Ils leur font dresser les
actes de contmt de mariage, lcs contrats dc bail qui sont d'une grânde diversité, les donations, les successions,
fes menues ventes, les échanges et surtout un nombre imprcssionnant de << constilution de rentes »t. Ces
demiàes sont bien souvent, voire en général, ni plus ni moins que des prêts à intérêts. Ces crédits, pourtant
inteldits, sont convertis ou travestis en contrat de vente d'une « renre », qui équivaut à un interêt, moyerurant un
cerlain <<principal»t qui équivaut au capital. Lcs plus modestcs paysans ont très peu recours à ces « oficler§
/oydr.r », rattachés à une cour dejustice séantc, eûtre autre, au bailliage royal de la ville de Vouvant et qui sg
trouvc à quelques lieux seulement de la paroisse de Mouillercn I 12 Km ].

Le patsan << propriétdire » peut certes vendre, échanger, léguer mais seulement avec l'assentiment de

son seigneur et en lui payant fort cher un droit de << lods et tentes »> qui s'appliquera aussi lorsque son fils et son
petit-fils prendront la succession. Le seigneur demeue toujours 1e << propriétaire éminenl ». Le paysan est celui
qui « tierl » la terre eîpaye,nl le << cens annacl ». Il ne doit pas l'oublier ! Il ne doit pas oublier non plus que la
loi absolue est - <<nulle terre sans seigTrelr/ » ! Loi, largement respectée d'ailleurs par force et grevée par
l éminence seigneuriale assortic des droits seigneuriaux I que la Révolurion balaiera ].

Depuis que la baronnie de Mouilleron est passée dans le Siron royal, le roi a réorganisé la gestion de ses

domaines sylvestres. Il ne transige plus, depuis
quelques temps, et plus particuliàement sur la
protection de ses domaines forestiers de plus en plus
sâccagés. Pour cela, il a ciééla Maîtrise des Eaut &
Forits [ 1698 ], qui siège à Fonteûayle-Comte,
capitale du Bas-Poitou.

pâturage et bois pnvé t
Il â mis en poste d'excellents gardes-chasse,

des gardes forestiers qui, armés, multiplient les

tournées et qui, par surcroît, font pleuvoir des
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procès-verbaux et des ameûdes. p.f09
Les paysans se sont inclinés quelque peu de

mauvâise gràce devant ces nouvelles mesures mats
continuent lcs délits d'caux avec des cordelles lendues
pour attraper les anguilles ou des nasses cachées

asfucieusement dâns les trous d'eau. Dans lcs iorêts. ils
poursuivent leurs habitudes de braconnage pmliquant la

chasse au collet et posanl divers autres pièges.
Ils ont maintenu aussi leurs excursions dans les

coupes de bois, parfois même nuitaitunent, rarnenant
quelques soliveaux, des manches de pieux, de fourches,
des << douelles »»pour les tonneaux . . . Les pacages se font

égalemcnt toujours à la « rauÿe11€ » ainsi que les cueillettes de toutes sortes d'âutant plus qù'heureusement,

d'ailleurs, les agents de la répression ne peuvent se rouvsr partout à la fois !

Le plus dangereux, c'est la délalion qui est hélas frequente. Elle est faite
naturellcment par des peBonnes vivant horc de notre << cotutnuna té », el qùi
nous honnissent sans doute ! Aussi. tout est tenu secret au maximum. C'est le
moment de faire « 6ouche cousue »» grand les hommes vont poser des collets
ou attraper des poissons dans l'etâng seigneurial par une belle nuit de pleine
lune ; quand ils partent en forêt à la va vite pour dépecer uo sanglier ou un cerf
bracoffré et qu'il n'est poiît possible de ramenerjusqu'à la maison.

ll faut bien se débrouiller pour améliorer l'ordinaire. J'ai appris à
braconner à merveille avec mon pàe, racontait mon aiirrl, et lui l'avait appris
avec son père ! Quand on â une nombreuse famille à nourrù et tous ces impôts à
payer, bien souvent, l€ rcvenù d'ùne pelite borderie ne suffit pas. ll faut bien alors trouver quelques expédients.
tæs paysans ne comprennent pas pourquoi dans la proünce de l'Ouest, justement, on paie un impôt si fort. On

le paie en rechignant naturellsmsnt et en trichant ! Les paysans ne comprennent pas norl plus poulquoi les

nobfes si riches ne paienti,er, l Not' grand roué Louis le Qualorzième, toujours à court d'argent, essayÀ par

deux fois de taxer la noblesse I en 1695 er I?10 ] mais il n'y réussit point. Elle paya peu et pour peu de temps.

On ne comprend pas non plus pourquoi certains des gens d'Eglise, si riches eux aussi comme les

évêques. les cardinâux et certaits serviteurs de Dieu plus modestes, certes, comme les curés et les vicaires, ne

pâieût rien non plus ! E.ux,les << pasteurs d ômer )), disent-ils, se contentent de «.rer'ÿ,r par la prière t I C'eslle
paysan,la << masse laàolrerlse », qui doit les enhetenir. Le Clergé ne s'en trouve nullemetrt gêné. En somme,
dit-il, il ne perçoit que les wais <<fruits de la telre ». L'imposition prélevee pour l'Épise I plusieurs drzaines de

millions or ], cette taxe, presque millenaire, est basée sur le principe que tous les hommes << qui recueillent les

fru[ts de la terre », eî redonnent une parl à l'É$ise qui est censéæ l'utiliser « ri /a szàsrstqnce des Wsteurs,
I'entretieh des bôtiments du culte et le soulagement des paÿrres t>. Mais dans la realité,les pauwes n'en tirent
presque rien. I-es bâtiments cultuels ne sont guàe plus restaurés. Et, certains petits culés de paroissgs sont
parfois tout simplemeût spoliés de la part qui leur revient de droit au profit de ce
haut et riche clergé qui ramasse l'essentiel.

ÀUégorie montrânt Dleu. le pasteur, l'homme et les fruits de la terre t
La législation canonique, presque millénaire, a réglé la question depuis

fort longtemps. La subsistance des curés, l'entretien de l'église paroissiale ainsi
que le secours des pauwes, doivent être assuré par un reveou appelé la
« /ixme >>. Elle correspond au dixiàne des pincipaux «jÊ i/s » qu€ donne la
tene [ y' c,xs: produir ]. Chaque prêtre doit la recevoir de chaque paysan sitôt les
récoltes faites. l,e lout représenle tout de même une somme considérable, il faut
en convenir ! Mais les évfuues, les châpitres de chanoines, les « grasses »
abbayes ont petit à petit corfisqués aux modestes curés presque les tlois quarts
de ces revenus. Cette grande partie de la « dime » est appelée « g.roJJe » par ce
qu'elle est perçue sùr des produits essentiels tels que les << D/eds r) [ qui sont toutes

sortes d€ graiûs panifiables ], lâ ügne, les huiles de noix, d'olives ou parfois de
colza. Srr le << croît du àélall » aussi, c'est à dire sur les jeunes bêtes nées dans
l'annéc. Également sur les peaux du bétail et surtout sur les toisons des brebis
ainsi que sur toutes sortes de volailles et sur les cochons, enfin pareillement sur
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t Ia production des lins. du chanvre . . etc. p.llo
Les grands personnages de l'Église ont escamoté pratiquement cette

paft dela << dîxme ,t qui était destinée à l'originc aux besoins « de.rparÿres
ainsi que les de iars ÿoués à I entretien de la maison de Dieu et à la pitakce
de son desscn ant ». Les grands de l'Église avaient été mis aussi dans
l'obligation de reverser une partie de leurs revenus fonciers nommée << gros ».

Ccla devail pourvoir à une sorte de salaire fixe pour le curé. En realité, ils ne
leur délaissent que la perception de dîmes souvent minuscules, les plus
contcstablcs, les plus difficiles à récupérer comme celles des toisons, des lins,
du « croit » de cedains animaux. Celles. aussi difficiles à contrôler comme les
« rorale.ç » qui sont des dîmes sur des teres récemment déliichées ou ayaot
changées de culture.

La rapacité des « Sros décimateurs » | les grands du clergé ] était devenue
telle que lâ législalion royale a fini par intervenir I sous le roi lruis xlll déjà ].

Elle a fixé une sorte de << minimun ÿital tt pour les desservants qui n'ont bien souvent, pour certains d'entre eux,
que l€ revmu de leur petite exploitation " 1a rn, c » et le produit de leurjardin. À ce salaire fixe, appelé
« 87os », s'ajoute un autIe revenu qui provient du paiement des actes pastoraux : les messes, les baptêrnes, les
mariages et les sépultures. Ces émoluments sont perçus selon un tarifdiocésain appelé le « ca§r?/ » parce qùe la
rémunération s'effectue ar << cas par cas t, ou pas du tout si le décédé entre autre est indigent ! Ce revenu
incertaiû, variable, peut s'accroître parfois grâce à des « o6itu » [ dons ] ou à la jouissance de <<fondatioLs », qüi
sont des capitaux ou des rentes ou des terres laissés par de pieux défunts qui veulent s'assurer quasiment à
perpétuité des messes dites à leur intention. Souvent ces rcntes perpétuelles sont à lâ charge plus tard des
héritiers du disparu. Les rcvenus de ces legs, de ces << messes de fondatiorl ,t, peûûettent à certains cules de
n'être tout de même pas dans la misère. Bien sur, il y a toujours des exceptions, quelques piêtres plus ou moins
gênés mais on a jamais connu aucun de waiment indigent. Les vicaires ou les prêtres sans bénéfice où des
errants, plus ou moins volontaires, peuveût se trouver être plus miséreux certes !

Nombre de paysans sont souvent plùs miséreux encore. Car avec la « dirae » pour le clergé,le << cens »»

pour la noblesse, les « tailles »» et la << gabelle » pour le rci, c'est un florilège de taxes qui raflent une bonne
partie des récoltes surtout les grcins, le vin, la volaille . . . Comme le paysan, le curé se débrouille tout de
même tant bien que mal faisant le plus souvent directement appel à tous ses « orail/e.r ». Il les incitent au labeur
et clame au prône du dimarchç << Prenez courage, Ne craignez point, ÿoici Note Dieu qÿi viendrc et nol,ts

sauvera tt I

La noblesse est supposée de payer, elle aussi, égalefientla << dîme » à l'Église mais à un taux moindre.
Néanmoins, dans la quotidienne réalité, les plus titrés et les plus riches ne paient directement rien puisqu'ils ne
cultivent pas (( de /eürs mains t», nc << jouissenl » pas matériellem ent des << fruils de la terre t\ ces <<fnits
accordés Wr Dieu t> t C'est tout simplement lcurs fermiers, leurs métayers et leurs petits « bordagiers >» q:'l,i

supporteat la charge de la << d/rre » à leur place !

Bref, continuait mon aiell, nous sommes réellement pressuré ! On maudit ces prélèvements

irraisonnables qui sont fait sur les champs à peine moissonnés, dans nos gerbiers, dans nos étables, notle basse-

cour, sur nos réserves et jusqu'au pressoir ! Néanmoins, il y a cependant quelques rares exemptions notamment
sur les animaux de labour. C'est pourquoi nous mettons même nos
vaches laitiàes à la dure tâche du labourage des champs. Chaque
année, après la moisson, on regroupe les gerbes en tas et on doit
attendre, quel que soit le temps d'ailleurs, que passe la charrette du
<< décimateul ,r.l-À << dîne » est toujours « qülraâlc ». C'es!à-dire
que le collecteur doit lui mâne venir la quérir ou la faire prendre
par ses coûrmis.

Arrivé sur les lieux, en gér.éral svr << I'aire » du hameau, Ie
<< décimateur tt piqùe ÿne gerbe par tas. Chaque tas est composé de

neufgerbes si la « dirne » est au neuvième, de dix si elle est au

dixième, de treize gerbes si elle est au heizième, etc. . . Ensuite

seulemert, on peut commencer à battre le blé ou à engranger quand

il s'agit des foins. On maquille la récolte autaûl qu'il est possible

de le faire. Il arrive que des gerbes disparaissent dans la ûuit. On a

I'afl d€ faire fort astucieusement des tas de << getbes à dîmer »» où
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aucune occasion de frauder ou de feindrc l'ignorance. Sont imposables, également, les bois saufparfois
quelques taillis qui sont en géfléral la propriété de paysans un peu plus aisés ; sont quittcs d'imposition les

mines, les carrières mais elles aussi appartiennent flaturellement aux riches. Il y a quelques exc€ptions sur les

produits de lâ chasse, de la pêche, sur les piâiries naturclles alors qu'on doit en payer sur les parcelles de trèfles,

de luzeme, appelées « luzeniers », sv le << sairrloi, » qui procure le fourrage nécessaire à l'cntretien du bétail,
et même pour le baudct du curé. I y a une chose encore qu'on a surtout pas le droit de toucher. Ce sont les

arbres, lcs arbustes et lcs haies qui sont sur les terres du seigneur et sur lesquelles on vit, naturcllement. Tout
jusle si ûous pouvom prendrc Jes branches mortes. Et, par surooit en pays bocager, nous devons chaque année

cntretenir les haies et refaire à nos liais une partie des talus.
Sont exempts de « dixrne » encore : les jardins des

borderies, les erclos à condition qu'ils ne contiennent point ffop de

<< fruils décîmables ,» | taxables ]. Point de « dime » non plus sur les

récoltes des arbres fruitiers. Néanmoins les pa)Bans doivent les
planter et les « errer » [ Ies greffer ] à leurs Êais. Cette excmption dc
taxe sur la récolte des fruitiers est acquise en vertu d'un très
ancestral principe coutumier. L'usage veùt qt'<< on ne dîme pas le
haut et le bas >» àla fois. Ce qui revient à dire que les écoltes ne
peuvent être levée sur les parties plates d'un te[ain et en même
temps sur ses parties pentues s'il en possède. C'est pourquoi les
cultures fiuitiàes sont génâalemeût installées sur des parcelles
pentues naturellement de préference ensoleillées. On y plante des
poiriers, des pommiers, des cerisiers parfois des noyers . . ,
superposés par conséquent le plus possible en hauteu!. Les
discutions sont Iiéquentes justement à propos de ces noyers. On les plante peflinemment non pas dans une
parcelle <<dîmable »» mais sur sa bordwe, mêrne le long de ses délimitations, en bordure d'un chemir ou dans

les haies et en tous cas sur des limites discutables. On fraude, certes aussi, sur bien d'autres produits ! En plus
de la « dime » des blés, et des besoiûs pour sa consommation, le paysan doit également mettre de coté le plus
possible dc sernence de grains poul le prochain automne. Il engrange entre 15 à 20 oZ de sa récolte sachant que
même en une très bonne année, les blés ne << rendent »» goère plts de l0 hectolihes à I'hectare. Les plus
modestes ont souvent à peinc un ou deux arpents I I arpenr équivaut à l/] ou l/2 de notre hecrare. selon les régions I pour
faire vivre une ûombreuse famille.

À la veillée, les sujets de discutions ne manquent point à ces propos : rendement, charge, . . . , disait
encore mon aii?!/, Etienne Rousseau. Il y en a aussi à propos du règlement des réparations de l'église et autres
bâtiments en dépendants. À chaque << assemôlle », les élus de chaque hameau de la paroisse sont convoqués et
s'opposent inéluctablement aux << décimateurs »» | tes
hoûûes chrrses de pÉlever lâ dîme pôù Ie curé l. Il y a aussi
toujours des controveNes à propos de l'entretien de la
maison du culte.

Éslse de Mouill€ron t
Un édit I de 1695, bi€n ùârdil cenes ] ordonnait que

soit à la charge des habitants de la paroisse, l'entretien de
la nefde l'église, la clôture du cimetiere et le presbyàe.
læ chræur I er le clocher s il se trouvait dessus ] doiveûl être à

celle dcs « dëcimateurs ». Mais ces demiers rechignent

les plus grosses sont bien dissimulées en p.ll I
plein milieu de la mâsse.

Là où la glogne se renforce, et c'est fréquent,
c'est à propos de Ia paille. Cette demière n'a pas à être
« drrncr » mais seul uniquemenl les grains qui m sonl
issts. Le << décimateur », habituellement, malgé les
querelles fréquentes, conserve la paille pour lui. Pafois.
il tente efflontément avec un réel toupet de nous la
revendre.

On triche âussi sur le nombre des po.celets Dés

dâns l'année ainsi que sur les âgneaux. On ne manque
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toujours pour s'acquitter de cet entretien. Alors Ies paysaûs, justemert, lors p.ll2
de celle « assemblée », linissent tou.jor.rrs par établir une liste d'imposés pour sc
« col/Ecl » et acquitter ces charges qui ne devraient pourtant pas leur être dévolues.

Notre dr?cdl,"e. Etienne Rousseâu, ne tarissait pas sur le sujet des tributs à payer.
Aujourd'hui, ces récriminations semblent toujours autantjustifiécs ! Rien n'a vraiment
changé. Dans notre « communauté » f famille l, et dans bieû d'aùtres, heùreusemeot, on se
tient les coudes. On cohabite sans problèmes gmves, toutes génerations cônfondues, ou se
rnêlent les ancicns ct les plusjeunes «poul /e meillcur et pour le pite » ! Et, continue
l'ancélre. le pire nous l'avoûs coûnu certes ! Vous connaitrez, hélas, sans aucun doute,
vous aussi des mauvaisjours.

Etienne Rousscau, mon Srand-père, avait trente ans lorsqu'il a pris la tête de sa
« commuhauté ». Ce f\t à la suite du décès de son pàe Etienne. Ce demier, foit âgé,
qlr'on appefait « / arcien »», a << trépassé »> ( t révris r?0? ) un an après son épouse, Misette
Brùn€t

Ce fut mon gând-père qui fut alors le maître absolu de la maisonnée. Tous les
membres de la famille s'étaient rassemblés dont son liàe, Pierre, et tous l'âvaient
désigner librement commc chef de la fiatrie.

ll est devenu à son tour << I'Ancien »». en qrelgue sorte le patriarche respecté, obéi,
qui gouveme, qui perçoit l'argeût, vâ négocier le vcau, les agneaux, paie le fermage,
ordonne et répârtit les tâchcs. Surtout, il occupe dorénavant la place d'honneur. Ses

prcpres €nfants, ses fils surtout nejouissent d'aucun privilège. Ils sont traités à l'égal de tous au sein de la «
communa té r» dont d'ailleurs les biens ne sont jamais partagés. Tout reste en
indivis personne n'hérite waiment ni par mariage ni par la mort.

Les relations, bien que subordonnées, sont en général bonnes au sein
de notre Aatrie et les liens sont étroits. C'est justement Pierre ( -,-r * r? ra *

R-é" rubo ), le fière de mon grand père, qui fut le parrain de son fils, Pierrc
Hllaire I lequelest monpère, à moi, Jem Rousseâu l'aîné ], lorsque celui-ci vint au
monde le premierjour du premier rnois de l'ânnée 1714. Sa marraine fut sa
tante ( p-uttiun.. ), Renée Talon.

À cc moment-là, racontait mon grand-père, le soir à la veilléc, Not
|ieux roui. Louis lc quator:ièmc- èta/ fon vicux et lrès malade. À Ia messc
du dimanche, pendant la << presche »», Monsieur nol'curé noÿs a dlt qlJ:e << sa
ÿie ne tenait qu'à un f/ » et il ne manqua point de nous faire dire des
neuvaines et chanter des « Te Deum » porr not ié roué |

Ol1 disait que ,or'roré \'irail toüjours dans son grand château, là-
bas, à I'ot' bout du royaume I Y n' I'aîmions poin, a tant quejadis les
dkciens aÿions aimé le bon roué Henri assassiné par un fou 1., disail encore
mon grand-père ! Car not'roué d'anét f d'aujourd'hui ] I'a quand même
accsblé à nouteau les llagrenotr I protesranrs) avec qui ma.fov nous a,"ions û

f i par.fairc boh ménage I Et, not'roué o enÿoyé se§

dragons surîout ici chez ûous en Poilou. L'en aÿohs
massacré, I'en aÿons |ué sutdkl qu'un a.üé Peut en

brlnir, olé pas croyable ! L'avons méme brûlé leur

Rousscilu.lean « llrigand «

X Jcannc Mussitutl

lemple îci en nol' paroisse de Mouilleron. Àlors la plupart sonl partis sinon à cet'hetre le
serions tous occis ! Et, continuait mon gmnd-père, « /oi, monrtls Piene t'aÿais toutjuste
un peu plus d'une annall/e I plus d'un an ], lorsq e nol'ÿieux roué l,ouis le Quatorzième
ÿint à rehdrc son âme à Dieu »t.

Messire Mathurin Goutrichon, était le curé de Mouilleron I il â it déjà éié ücâne en

notre paroisse en 1704-l?0s I ; il était issu d'une famille de notable puisqu'il blasonnait « / br
à detLxfasces d'argent et d azur à six pièces ». [l est aussi prieur de not' pttroüësse el se

fait assisté par deùx vic irres, Messieurs Le Bailly et Grimaud I ur Gourrichôn demeurera

jusqu'en 1738. Plùs tard it aura d'aures suppléants : Messieurs Mariner el Pâg€r de Maisonville ]. Mesrire

Gourrichon nous a dit, âussi, que mainteûant, ol nouÿé roué, est lnÿis le qÿinzième.

Enfin, o lé encore et toriou un Louis I Mais l'est beh lrop ieane aussi, c'est son

oncle le « Régerl » qui nous gouvemera en attendant sa majorité.
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De toul' foÇon, o nous faudra loujours traÿailler, p.l l3
trimer comme un galérieh pour paÿer les tailles, la gabelle et tout
le restant I Travailler poùr payer not'feuftta8e au seigneur et
travailler encore, aussi,pow payef la dîne à M'sieÿr fiot'curé.
€ Loùis xv

Mersi,.e Gouûichon est un homme de gÉnd secours !

On doit le respecter, l'écouter et lui obéir. N'a{-il point dit,
d'ailleurs, que « /" tavail ossure la santé de l'âme puisque
I'oisiwté esr la mère de rol.' /eJ ÿices ». N'a-t-il, poinl dit, aùssi,

9ÿe << ld pière efi est le seul remède »r.

Avec la Régence de Philippc d'Orléans, on â ressenti qu'une certaine tolerance s'établissait vis à vis des
Huguenots. De ce fait, ceux qui n'avait point cedé furent rejoints pat quelques exilés qui sont rentlés au pays.
Ils s'ernployèrent tlès vite à reconstituer leurs effectifs d'avant la prescription et à rallier à leur cause leurs
coreligionnaires convertis de fraîche date. . . << les Àssemblées repirent dans le pdys de la Chôtaigheraie, les

./bux brillèrent à nouveau sur les collines dont celles de Pareds »». Du coup, les « xouveaux convertis r» àtotre
religion se détacherent de l'Église Catholique : les mariages et les entenements à notre église se rarélierent . . .

Quelques baptêmes s'y pratiquent encore en raison de l'état civil. Ceci dit, ces religionnaires sont considérés
comme vivant dans l'iIrégularité. Sur nombre de papisrs les concernant la mention suivânte est fiéquente «

adoués » o.t « récalcitrants ».

€ Louls-l{arie Crignon de Montfort
En cette année t7t5, nous âvons eu la visite en notre paroisse de missionnaires de

Dieu. Jadis, leur congrégation avait été chargé pat feu not roué Louis le Qudtorzième de
ranimer la foi devenue quelque pcu vacillante dans l'ensernble du royaume et plus
particulièrcment dans l'ouest. Parmi eux, se trouvait lruis Marie Grignon. Il était originaire
de Monfofi-la-Cane, parcisse située environ à une centaine de lieux de Rennes [ âujourd'hui,

Monfon-sur-Mer, llfe er vilaine ]. Les lointains anc.êtes de ce Saiûl Hot tù e étaient pourtant
calvinistes. Maintenant, ce sont de fervents catholiqùes. lauis Marie Grignon firt ordonné
prêtre en l?00. De suite, il se consacre surtout ar].x conversions et va de paroisse en paroisse
prêchet la bonne parole. Il anime pour cela des missions. À travers ses selÏnons, et ceux de
ses catéchùmàes, Louis Marie Grignon exhorte à remettre en etat les églises qui ont été
mises à mal pendant les guerres de religion. Celle de Mouilleron est dans une condition
lamentable.

Mo sieur de Montfort, comme on I'appelle, se fait secondé dans sa tâche par des
disciples : le Pàe Illuminé, capucin, Adrien Vâtel, Fêtre de Coùtances et le prêtre Mulot.
Comme le Père lruis Marie Grignon, ils sillonneront pendant plusieurs années toute nor'
contrée . Monsieur de Monlforl s'aïache a enraciné, dans la pratique religieuse des habitants
évangélisos, trois dévotions : celle de 1a Croir, celle du Sacré-Ceut de Jésus et Mdie et

celle dn chapelet. lllais << Monlfort tt est gèîarf. Il est toujours suivi, dit-on, d'une cohorte de mendiants qü
troublent l'ordre public. De plus, dit-on encore, il leur donne I'illusion qu'on peut üwe au gré de la Providence
sans travailler ! On dit, également de lui, qu'il détoume les paysaûs du travail des champs poul assister à ses «
presches »» et glu'il n:ine les petites gens en quêtant auprès d'eux ou en leur vmdant qùelques pieux objets. On
dit aussi de lui qu'il est un peu sorcier. Il agace par sa singularité vivant en haillors parmi les pauwes. Il
déraoge également par ses outances en prêchanl une morale trop exigeante mais aussi il irrite par ses

extravâgances : il jeûne trois fois par semaines, se fait subir des flâgellations et toutes sortes de mortifications.
t uis-Marie Gtignotr de Montfort ,

Pendant sa mission en la paroisse de Mervent, antique cité située au cceur de
la forêt royale de Vouvant, et qu'il connaît bien, il a déc-ouvert, au-dessus du petit
hameau de Pierre-Brune, une grctte crgusée ûaturellernert, la « Roche aux faons »»- ll
décide d'en faire son ermitage, d'y prendre sa retaite rccherchant la solitude et le
rccueillemenl dans ce lieu superbe. Il aménage la grotte, y installe un rustique lit, une
table et un siège. Au-dessus, sur le plateau, il y a une clairi&e oil il rêve d'y cultiver
quelques Iégumes en écoutant chanter les oiseaux. Il pense aussi à y bâtir une chapelle
mais er attendânt il y dresse une croix. Quelques mètres plus bas, il capte dans ulr
bassin entouré de pierres l'eau d'une source dont bientôt tout le monde dit qu'elle est

« miraculeusc »- Ce qui ne tarde pas à attirer des foules pieuses.
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De ce promontoire, à traverc les troncs p.ll4
des chênes, des châtaigniers, el par des échappees, il peut
voir la riviàe Mère qui coulc dans l'étroite vallée. De là, il
peul mtendre aùssi le tic-tac du moulin de Pierre-Brune.
€ tz grorle, dne du Père de Montfort à MeNent

Pour son installation, plusieurs personnes du
hameau sont venues I'aider, abattaJtt quelques arbres tirant
de la pierre pour construire un mul qui le protégera des

vents lioids du Nord. Mais, l'Administration royale de la
Maîtrise des Eaux et forêts, siégeant à FontenayJe-Comte,
a appris les faits qu'elle considere comme un délit forestier.
Le 28 octobre [ l?ts ] trois agents du Roy sont depêchés
pour enquêter. MesJrTe Moriceâu de Cheusse, magistrât
zélé [ cet ancien religionnaire s'élait déplâcé en la paroissc d€

Mouilleron fâire de I'inventaire réâliÉ pour lâ pâssation de nohe

baroniie dans le giron royal en 1694 ], Delahaye, présent en sa qualité de Directeur des Domaines, et Grelier, greffier.
Ils dressent un procès-verbal et lui intimert sul le champ I'obligation d'abandonner le lieu. Si l'adminishation
toyale << réussit à ôter au ÿcrgdbond de Dieujusqu'à la pierre sur laquelle dans ce coin délaissé du domaine
royal où ce dernier espérait sc rcposer, elle ne put effacer le souvenir de son séjour cn Le lieu qui très vite
deÿient ÿn saint lieu où l on se rend en procession régalièrement tt.

Montfort se relire. À ce moment-là, sa santé est chancelante. À force de privations, de mortifications,
Montfort a l'air à quarante trois ans d'un petit vieillard. ll décede le 28 arril de l'annee suivante. Ses funerailles,
fixées au lendemain en l'église de St LauIent-sur-Sèwe, lieu de sa demiàe mission, attirent dix mille personnes

venant de partout notaûunent de notre bocage pour se recueillir autour du corps exposé, dans l'églisg, de celui
que l'on considère déjà comme un saint. Il y eu très vite de nombreux mimcles.

sa mort, lièrement, des pèlerinages ont été lait à la Grotte de Pierre Brune en forêt de
Mervent. avec en tête brandissant une qoix, ,ro1'crré et les habitants
portant des oriflammes pieux [ âùjourd'hui, encore célébÉ le 8 s€ptembre ].
Malgre l'éloignemgnt de notre paroisse qui en est distânte de cinq à six
lieues au moins [ 20 km environ], cette pieuse vénération se fait dans une
joumée poul ne point faire défaùt à notre travail fort intense en cette
période. Pour sûr, c'est certain en ce moment, le travail il y en a plus
qu'à satiété |

€ Sépulcre du Père de Montfort
On vient d'apprendre que les Protestants se font encore

remarquer. Une lettre anonyme a d'ailleurs été adressée [ ârril l7r7 ] au

sieul Moreau, lieutenant géneral et subdélégué à la Châtaigneraie :

<< Nous savons qu il y a plusieurs années qu'il se fait des assemblées de

noüÿeatlx conÿerlis dans le voisinage. L inaclion où l'on est à ce sujel
depuis un temps leur fait croire qu'on les lolère et leur donne même
l'espérance d'en faire même publiquemeht car il ne se cache pas. Quoy
( sic ) qu'il en soit sa,ns vouloir pénétrer en des secrails quî ie soht pas
de hon foil, je ûe puis m'empeschet de ÿous dire qu'il s'en est fait une
depuis quelquesjours qui fiérite u e atlenlion particulière. Ia nuit de

Samedy derniet 24 de ce mois à Dimaûche, dans les bois ente St-Sulpice et SnMauriceJe-Girurd, les ge s des

villages d'alentour aperçurenl du feu. Comme chacan d eux y aÿoit fait faire proÿision defagols, ils y allèrenl
ensemble résolus à se defendre. l,orsqu'ils furent apportée ( sic \, ils reconnurent la voix du nommé Belliard,
du village de la Reillardière paroisse de Mouilleron qÿi.faisait des prières. Celÿi-ci esl un misérable serrÿrier.
né et eslevé catholique qui a m faw zèle de prescher oÿÿertement les catholiques aussy bien que les nouvearLt
conÿeflis et qùi a esbranlé la foy de plusieurs. Lorsqu'il eut fint, ils d.urerrt reconnaître aussi la voix de Gabiel
David, marchand de Mouilleron, qui aÿoil pdssé il y a quelques années en Engleterre, qui cot tuehça ün
serilon- Mais comme le temps leur duroit plus qu'aux autres auditeu$, ils .firent dÿ bruil q i mit I'allamle
(s;c) dans I'assemblée. Les u,l.s prircût la.füite, les autes tinrenr bon et tirèrent plusieurs coups defusil qui ne
portèrehl pas, par bonheur- Caut-là au lieu de reculer, s animèrenl et courureht au Ieu, el I'un d'etlx se jeta sur
Gabriel Daÿid, leJils, qu il crcient astre le prédica t et lui otta sonfÿsil- ll l'a e core aujourd'huy et il est
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escrit dessus : p.115
Gabriel Daÿid- Je ne sçay s'il y a quelqu'un
de la pat de l'assemblée de blessé, ils ne
s'en ÿanleront apparcmment Pas mais celui
qui m a dit de ce lait ÿ cstoil et il m a assuré
qu'il s'étoit fait de grands cris et qu'il y
aÿoit eu un grand désordre. Trouvé bon que
je ne ÿous le nomme point, vous lc sçduris
pourtanl quand il ÿous plaira s'il est
nécessaire. J'ay des raisons pur cela aussy
bien que de ne pas signer ma lettre ,t.

€ Bourg de Mouiueron ( âujourd'hui )
Vous peosez bien que le sieur

Moreau n'a pas manqué d'envoyer [ 3 ûEi ] le
contenu de cette cudeuse missive à Monsicur Delatour, Intendant :

<< Vous trouverez ci-joîût Monseigieÿr la copie d'une letffe qui m'a été escrite aù sujet d'une assemblée
de nouveatLx convertis qÿi s'est tenue il y a huitjours, à la nuil du 23 au 24 du mois demier. Il me parail que la
chose mérite \otre attenlion quoi que la lettrc soiî anonime (sic\,j eh co nois parfoitement l'écitÿre et la
personne qui me I a escrite et que me I'a même envoÿe par xn de ses domestiques . . . C'est un ecclësiaslique
des environs dudit lieu, dont la foy et la probité he peuÿent être suspecte, ai sy on peut y ajoutet foy. Si cet
ecclësiaslique ne sig epa§,c'estqu'il a qÿelq e rcisoh pout cela. . . Il apryroil Mofiseigneurqu'ilyade*t
personnes dénommées dans cette leüre, punissables les nommés Belliard et Gabriel Darid qù a élé saisi avec
un.fusil qÿ'on lui a oslé sur leqrel son nom esl inscrit. Cette circonslance seule le rend coupable sur le foit des
assemblées illicites et porl d'armes. J'aurois quasi eûvi de les faire arresté sa,/.s attehdre yos ordres mais
commeje ne ÿeu)a rien prefidre sur moy et que je sçay posilivement les ordres de la Cour, je ctaifidrois d'estre
peul-être désavoué- Je me conteûleray seÿlement de veiller secrètement à ce qu'ils ne s'échappent poinL Je né

Ws encore ou! dire qu'ils fussent allarmés de cette avecture quoy qu'elle ait esclatté comme ÿous le jugés bien
tant ils sont sur une fausse assurance sur la liberté qu'ils se donnent. Il est bon même de ne pas Wroitre
pendant quelque peu de lemps y fairc dttention aflû de ûieux les arrestés ( sic ). Cependant je pourrois dÿoir
deux occasions assez prochaines, l'une mercredy jour de foire à Mouilleron, leur proisse, où ils ne
manqueronl pas d estre. Je pourra), y aller aussy prendre langue et les mesures conÿenables en cds qùe rous
jugiez qu'on doiÿe fairc suite à leur aîairc ; I'autre samedy prochain, jour de foire en ce ,/re! [ la Chârai$eraie ]
oît ils pourronl aussÿ se ttouver n'en étant éloignés que d'xne lieue et demie . . .

Si vous jugez à props de faire arrester ces gensJà, el m'adressez vos ordres pour cela, je les receway
ce jourJà assez à temps pour les faire exécuter si ces gensJà s y trouÿent. pourÿeu que ÿous dyez la bonté de
me les envoyer par la premièrc ordiùaire. Je prendrai des mesures pour faire exadiner leurs démdrches ce
joùrJà et s'ils se rencontrenl ici. Si ÿous prenez le parti quej'ay l'honneur de vous proposer, il faudroit s'tl
ÿous plaist que ÿous eussiez la bonté de m'envoyer en mesme tens uûe leltre ou d'escrire directement au
Prérosl de Fontenay aln qu'il m'enroyât le nombre de ses archers dont j'aurqy besoin pour I'etéc7ltion de ÿos
ordres n'ayant pas dans le canton de gens capables de le faire. Mais qu'il ne m'envoie ses archers que dans le
temps que je le lui demanderay par-ce que je pourray peut-être faire la capturc autreùent. J'attendrai ÿos
ordres sul le contenu de cetle leure. J'ay I'honneur d'estre . .. . ». etc. Peu de temps après les deux compères,
Belliard et David, oût été arrêtes et incarcérés I juin t7t 7 ].

Dans ces momentJà, mcontait encorc mon aiiTrl, orr a appris le décès de l'ex-cu!é de St-Germain,
celuiJà même qui m'a uni, il y a huit années, moi Etienne Rousseau à Perrine Guerrin, qui était veuve en
prelnleres noces.

Rue de le Fotrtiitre au bourg a
En famille, on est allé à ses

funerailles qui ont eu lieu dans la
paroisse de Ste-Gemrne où il officiait
depuis de nombreuses années :

<< L'an de grôce l7l8 et le premier
jour d'octobre. rénérable Messire Nicolas
A1,rauh, prêtre, âgé de 83 ans, curé,
outrefois de Sl-Gennaiû l'Àiguiller, et
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aient fini leur repas. Bien que nos fernmes nous soient soumises, dans certaines occasioûs, elles savent aussi
nous tmi tête- Si infédeure que l'on considàe leur condition, on sâit reconnaitre qu'elles sont tout de màne
I'equilibre, la stabilité de la maisonnée car elles savent gérer avec plus de rigueur que nous les exigences
économiques du foyer. Tout ceci fait d'elles le pilier de la famille et les hommes le savent bien ! C'est pourquoi

si le malheur vient à frapper l'un d'entre nous il ne tarde point à reprendre << épousée »» |

€ " Baua.s " pour ballre le beurre

Mais hélas, racontait mon gland-père, Etienne, on voit trop de pauwes femmes qui
sont comme était ma âoÿne.femme Mirie Güérin, viei]lie avant l'âge, courbéc, déformee
pal l'effort. C'est vrai que les femmes ont millc ct ùne charges : elles taient les vaches, les
chèwes, les oèl/es I trcbis] , elles barraten / le beurre et font les fromages qu'elles vendent
ainsi que les ceufs ramassés lous lesjours dans le poulailler. Parfois même, elles participent
à la tonte de nos orail/es I mourons ] ; elles teillenl le chanvrc et àerioclre le lin I passer le lin
dans des broies de fer ], ce qui est très pénible. Les filles de la maisonnée travaillent elles aussi

beaucoup. A la veillée, elles filent tandis que la maîtesse dc la maison passe en re!,rre les vêtements. Elle a la
charge de les coudre ou de les reàrîcè [ remetre en étar ]. En soirée, dès qu'on est placé sans cérémonie autour de

la cheminée, les femmes ont la quenouille au coté, le fuseau dans la quenouille, le « de )) [ petit insturnem en fer ]
au bout du fuseau, puis elles humectent la filasse et, de leurs doigls agiles, la font toumer. Quelques-unes selon
leur aptitude tricotent. En hiver, elles posent lcurs picds sur lcur « couÿel »

I sorte depetne chaufferette ].
Malgré la besogne, les veillées sonl des moments apaisants, bienséânts,

eûrichissants mais point totalement silencieux. Tout ce travail ne se fait point on
s'er doute sans bavardage. Les fèmmes dissertent sur les propriétés de la filasse,
sur la manière de filer gros ou de filer fin. Souvent, elles parlent des aventures
survenues dans le village ou dans ceux des hameaux voisins. C'est, en général,

ce qui forment le ford des débats.
C'est aussi, à ces moments-là, que. « /bncien », mon grand père.

rcssassait les histoires de la famillc qui sont intarissables. Tollt le mondc
l'écoutait d'ailleurs avec beaucoup d'attention. Il donnait aussi son opinion sur
les dernières nouvelles de guerre. sur les affaircs du royaume el sur ce qui a été
dit àla preschc dt dtmanche par le curé Messilc Courichon qui nous a annoncé

depuis 42 ans curé de cetle paroisse de Ste-Gemme-des-Bruyères, p.116
a été enterré dans le cheur de son église éta l décédé lejour d'auparavant apris
avoir eu quelques semaines defètres . . . Onl ass[sté à son enterrement au moins
huit plélres des paroisses circokÿoisines, lesquels se sont soussignés sur une

.feuille volante n'v ayani eù aucun reg[slre depuis plusieurs années dans cette

Ce fut une magnifique cerémonie. l,es assistants n'ont point regretté
d'avoir laissé pour quelques heures l'ouvrage qui ne manque nùllernent à cette
saison. C'est le moment des grands labours, des semailles sans compter la récolte
des vignes tardives. Sans compter qu'en plus de la borderie à tenir, il y a toùs les
travaux manucls effectués en forêt ou pcndant les veillées. Tous saveot havailler le
bois. D'abord, il faut le couper, le fendre, le façonner; réparer les outils, les
attelages, les meubles, les sièges et mil autres ustensiles. On utilise toute la force
de notle corps pour effectuer le dur travail du cardage de la laine et du chanwe
voire même celui du lin.

Mais, malgré tout, c'est tout juste si l'on ârriÿe à <<joindre les deux bo ts »».

Encore, si ofl a lâ chânce d'avoir de bonnes pâfures pour y methe /J.os << aumailles »

I de a,i,,diid, sros bérail ], on peut espérer s'en sortir d'autant plus que depuis
quelques années l'élevage est plus intensifdans le bocage. I-â vente des bestiaux se
fâit hien

Les hommes sont absorbés par les sernailles, les fenaisoûs, les moissons, les
vendanges sans compter les charrois. [æs fernmes travaillent dur, elles aùssi.
Réellemeût, on ne peut s'en sortir que si « on ne brûle point la chandelle par les
deux bouts ,» el, stxlout, si la femme sait tenir la maisonnée. lævée la premiàe,
couchee la derniàe, elle ne s'assied à la table commune qu'aprà que les hommes

I

T

Iiy
Jrl;ro

n



L'unc, a été placée à Fontenay, l'autre à Luçon. Quelqucs temps après, Gabriel Morin I parefll de PieEe Morin.
notane et Procueur âu Siège de cc lieu ], religionnaire du bourg de la paroisse de Mouilleron, a été ârrêté [ I I aoûl I 729

] à la place de sa fille qui ne s'est pas présentée. Cela a fait gand bruit dans nos paroisses et le sujet de
discussions à la « ÿcil/ai7le » [ veitlée ].

Lcs soirées sont souvent a[imées : « Do./ol » [ quetques fojs ], mcontait mon dierl, des voisins nous
rcjolgnaien| <<ô l ëtait terjou, ma t»l moi l, qui commentait les demieres nouvelles. On parlait aussi du ciel, de
la température dujour ou du temps à venir. On se remémorait les ancieff disparus. On évoquait les esprits
comme ceux qui hantent les parages du felde la Fosse I lieùproch€ du hameau de l'lmbretière I ou se touve une
fontaine hantée. Il y a fofi longtemps, racoûtait moû diexl, un « -Faldt » [ tutin ] blotti au creux de celle-ci devint
amoureux d'unejolie fileùse : Gerrnoneîe.ll l'a liEuente pendânt plus de six semaines à l'insu de son mari.
Six semaines d'abondance, où le pain se multipliait sur la table, ou le coffre se rernplissait d'écusjusqu'aujour
oii l'eflchantement cessa. Le stratagème âya[t été découvert. Pour ayoir raison dt F'adét de la l'ontdihe de la
Fosse, on avait fait appel au cué de la Jaudonnière I paroisse sinrce à derr lieues à peine de lâ nôtre ], exorciste
émérite s'if en fut . . . qui le fera rôtir sur un tÉpied chauffé à blanc! Après cela, pas << étounant »» | étoraanr en

parois ] si la «.Êlrare )r I chouerte ] hulule lugubrement dam les nuits de tempête, si nos b@]ufs << burgôdent »f
beuglenl âvec elhoi I et si des malheurs arrivent : la famine au logis, la ruine, l'eûfant trcuÿé mort.

<< L ancien t ftconlait, aussi, des contes venus de Ia nuit des temps comme celü dela Pierre qui Vire.
Cette roche se touve au fiefde la Rousselliàe I paroisse de Cheflois ] et a la singulière propriété de toumer sur
elle mâne une fois tous les cent ans, au «prenrier chant du coq du seigneur de la Rousselière ». Puis, I'histote
tle <<Compère Guillery »r que les plusjeunes écoutent en tremblant ainsi que celle de la « Ciasse Gallery »

I espflts parcouranl les airs dumnt Ia nür ] -. 
<< En des ternps reculés du Moyen-ôge, Mouilleron vtt passer à l'ombre de

son clocher fortijié. la .folle chevauchée de la Chasse Gallery et qui vint là à cause du chôtime t d'un châtelain
impie de Saint-Sornin ». En effet, « /e se8zeur Gallery, chôtelai de Saint-Sornin, aÿait pour seule occarytion
la chasse. Or, un dimanche çtendant la grand' messe sa puissante meute lanÇa un cerlqui int se réfugier dans
la grotle d uk pieüt ermite. Le saint homme ÿoulut persùader le chasseur de mieux employer cette heure qui
aurait due êlre consacrée à la pière et aux louanges du Seigneur. Mais I'impie I'ayant repoussë awc colère,
fut condamné à chasset désormais la béte insaisissable toÿtes les nÿits du coucher du soleil à son lever ».ll
existe à Mouilleron un lieu dit, appelé le « champ de la Chasse Gallery >», qlui rappelle ce fulgurant et malséant
passage. Certains jours de tempête quand le vent âboie aux poftes, on entend encore la meute du chasseur
fiaùdi|. << L'ancien ,, relatait égalsmeût des Écits de << chéti qu'aime
courir la darue »» f indiüdu qui profit€ d€ la nuit pou, battre la campâgne el
fouiner, fuier, écouter. . ], de « sorcèle » [ rowbillon de vent ], de «garo! »

I personne qui prend I'aspect d'un admal pour fane peur ], de sorcier [ jetcur de

son l, de « galipotte »» [ personne qui se couwe d'rm drâp blanc, de chaines et ,-
pone une citrouille évidée, éclairée, afin d'efïrayer ]. D'autres fois, il
proposait des « deÿrgaorres » [ devinenes ] qui aDusaient tout le
monde. Parfois, on prie mais surtout on havaille tous beaucoup :

« O .fô bé s'nourrir ! Enfin, à ct' heure y mahgeohs à peü ptès
à not'faim ! Et surtout y prions, y prions beaucoup ! Mais, y
cofiprenons point pourquoè, de temps en temps, Dieu noùs chôtie si

y m'souÿinl. en cel' annaille I année ] de 1725,
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que le Régent, Philippe d'Orléans a << trépassé >, L 2 dé.enûe 11211. p.117
,4lessire Courichon a expliqué que dorénavant la tolerancc momentanée

que la Régence avait admise envers les religionnaircs allait être réduite. Une
«, Déclarotiok sur la Religion » [ 19 mai 1724 ], établie en 18 anicles, prévoit un
régime plus rigoureux quejamais, allântjusqu'à la peine de mort poul les
prédicants, et leurs âssistants, et_l'envoi âux galàes pour les gens du commun
<< pcrsévérant dans l'hlrlrie ». A été rétablie, par les mêmes décrets,
l'obligation dc l'insfuction catholique comme celle du pâssage à l'église pour
les madages et les sépultures. Dans les années qui suivirent certains
ireductibles ont été inquiétés. Une 1)emoÀcl/e Bodin, de Saint-Germain-
1'Aiguiller et une Deroxel/e Maillot de Mouilleron ont é1é confiées d'ollce à

I'Union Chrétienne I couvenr desliné à âccueillir les eDfants des snciens protestânls el les

Jeunes filles de lâ bourg€oisie locale afin de leur doûner une éducation « conr"rdàie » l.

/

)



disait mon grand-père, à son fils Pierre Hilaire I mon père ]. p.l lE
T'arais toutjuste-fail ta première coûrmÿnion et h, promeffais

d'érre un bon chritien, toi oussi ! Cette année-là Dieu nous a envoyé un
|rai déluge t . Le pire fut le joùr de la Saint-Barthélémy [ 2a août ] : « â
propos de tiète Saint-Barthélémy, ô lé qu'que chose, ô lé un fiom doût y ait
dëjà entendu parlë par mon grand-père mais m'eh souÿint pu s cô lé !
Faudrait ô demanda à M'sieur le curé, li l'ô sauru \ Tiète joÿrlldille dohc,
ô I'a tombé d'ô hallebardes sans discontinuer ! Mes aibûc y tu'eh
rappellerais uh mo mairrl I ». Mon gmnd-pele continuait : « fe souvreri-
lu encote,lu a|ais passé ta majoité d'e ÿiron aÿ moins de , annailles

f aûr,ée f lorsque su^int ceue terrible épidémie qui loucha nos ovins », I en

17.10, la moitié des moùrons a péri l. Ce désastre fut suiü par deux années de <<

disette ,, f \erc 174 t 42 ] . ll fallut relevsr la tête et travailler encore plus dur
pour se sortir de cette nouvelle catastophe

A cefte époque, comme à l'accoutumée, le curé a convoqué la population de la paroisse pour la mise aux
enchères du «pa.age » du cimetière, et autres terres appartenaût au Prieuré, et dont le compte-rcndu fut fait [ 3

féûier 1744 ] : << 1 la requête de Messirc Daÿid Aftaÿlt. Seigneur de la Motte, demeurant au bourg et Paroisse
de Mouîlleron, fabriqueur en charge de l Église et Fabrique du dit Mouilleron. ont été mis et exwusés ( sic l à
l'issue de la Grand Messe Paroissiale a bail et enchère au plus ofrant et dernier efichérisseur, la levée des

Pré, Ouche et Cinetière dépendant et appaflenant à I Eglise et Fabrique de ce dil lieu et fail saÿoir aux prônes
et issues de Grand'Messes, de ce dit lieu de Mouilleron, par tois Dimanches consécutifs dittes et célébrées par
Messire Àlexandre Pothier, prestre desserÿant de ladittc Eglise, à charge pour les derniers enchérisseurs de
payer le dernier prix enchéry pour le temps des tois années et trois cueillettes el leÿées de fruits, la première
desquelles a commencé au jou/ et .feste de Nostre Datfie de la Chandeleur lz w;er ) pour finir à pareil et
semblablejour de I'année que I'on comptera mil sept cent quarante six, à charge dejouir des lieta en bon père
de famille ni sans y commellre aucunes dégradations, abus ni malversations : premièrement, le Pré et I'Oüche
de la Fabrique, situé, le tout, proche le village de la l/anderie lvendi,e f, Paroisse de Ste Gemmeies-Bruyères.
enchéris er mis à pix par Suzanûe de L'Ouche I Deloluche l, .fenne de Jean Ferrand, à 60 livres, par le Sieur de

laMotte[DâvidAmalD.h]à66;parladittedel'Oucheloetoucnel,à70...etàelleadjugéduconsentement
dudit Sieur Arnauh, fabriqueur . . - ltem, le Cimetière dudit lieu de Mouillero , situé proche le Bourg, enchéry
el mis à prix par Jean-Pierre Charron, marchand poëlier, à I5 lilres el à lÿi adjugé du consentement dudil
Sieur Arnault et a donné pour caution M" Antoine Rampillon | rciaire, seigneur de lâ sauzay, qui demeure âu Chârellier

de ceue paroissc I . . . » [ Arch. vendée Min. Noraire ].
L'Eglise, et paniculiàemgnt le curé, a toujours des differents avec les Calvinistes de la paroisse.

Pourtant, depuis quelques temps, il y avait eu ùne accalmie qui s'était produite en fav€ur des Protestants de la
région. Ceux-ci en ont profité pour reorganiser leurs églises réformées dans la contrée. Cinq communautés ont
été fondées dans la région dont celle de Moülleron, gouvernée par trois ou quatre « arcier.ÿ ». Ils ne manquent
point une occasion de se distinguer. Ainsi, l'oo a appris demièrement [ 30 novenbr€ l74a ] la denonciation des

Jacquets I famille de commerçanl du bourg ], protestants, qui se rendent à leur Culte non sans ostenlation, amchant
ouvertement leur appartenance à leur religion ainsi que le curé, Me,r.rlre Pothier, a dû le signaler à M. Berryer
qui a transmit un mémoire à ce sujet, au Prévôt du Poitou : « Ze Sieur Pieur î deMorllleronl m'a déclaré que le
l8 du mois d'octobre demier, à heure de grand'messe, les quatre Jacquets, accompagûés d'Lt e grande troupe
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d'hot tfies el de ferfimes alloient aux presches et disoieûl tolls que leur
bon Roy leur avoit donné perrnission de bâtir un temple et, que les
Maillot de la Darolerie I Pierre, Sieur de la D.ronerie, né 1685 ] e, /errs
enfants et les Charondet et leurs enfants, aÿoient accomryrgné lesdits
Jacquets qui sont qÿate frères natifs de Pouzauges ; il m'a aussi
déclaré qu'un des Maillot I ReÉl qui deneure à la Grange-Colon f a"

MoÿiItqoîf aÿait une jeune fr e lchaùoîe I bien jolie ôgée de 17 aûs, qui
n'avait jamais été à l'église et que c'étoit biei dommage, el il m'a au§si
déclaré n'avoir aucune connaissatce de leur absence, qui est tout ce

qu'iladéclaré...».
Les Maillot, comme une grande partie de la noblesse, et de la

bourgeoisie de cette époque, sont protestants depuis les débuts de la
R.P.R. ; ils sont installés surtout à Maunic I paroisse de St-Germarn



l'Aiguillerl, fiefreligionnaire et ancienne demeùre feodale p.ll9
perdue dans ses terres à I'extrémité d'une longue allée. Le fiefde Maunic
consislait en une « àorderée de terre herberÿe » [ avec un togenent ]. Dans leur
ligriée, on trouve plusieurs pasteurs du culte Éformé. René, Sierl de 1â

Daroterie et Charles, également ministre protestant, mais qui demeure à
Mouilleroû. Son fils, Pierre, << nouteau conver,i » appzremment, sera pourta[t
inhùmé au cimetière câtholique de lâ paroisse. Heureusement, ces gens-là
n'entravent plus les façoN de viwe et surtout le travail des paysans de la
pzroisse.

C'est, ce que racontait mon gnnd-père. Unjour, il dit encore : «Je
commence à me faire ÿieur puisque me ÿoilà sur des soixante cinq a s. Dieu
m'adon éetgatderu fls, toi, Pierre Hilaire. Tu es deÿenu un gars fort et

lraÿailleur ». Bien que mon grand-pàe eut encore toutes ses facultés parfois sa mémoire chancelait et ses bras
ou sesjambes le trahissaient. Sot fils Imoû père ] allait bientôt devenir le chefde notle << cotn iu auténetle
gardien de la mémoire de lâ fâmille. ll dewa à son tour raconter aux plus jeunes les évènements concernant
notre lignée, évocation qu'ils dewont recueillir presqùe religieusemert coûrme un devoir envers l'aieul, eûvers
tous les « drrcierrs 4tri sont tréWssés »».ll de\ra reprendre les narrations maints et maints fois répétees et maints
et maints fois entendues, depuis la plus tendre enfance, ainsi que les demieres paroles de son père trqrassé.
Maintenant, c'est mon père, Pierre Ilil.ire ( . rTta ) qui transmet les histoires de fami lle | << l,otsque j'ai épousé
,a rièle, Marie Ripaud, ton grand-père ëtait déjà décédé depuis sI' ans ». C'était peu après le décès du régent

I f inslnuteur ] de la paroisse, Nicolas Guérin, qui était âgé de cinquante fois ans. Il fut inhumé [ 2r awit l?46 ]
avec tous les honneurc au sein même de l'église et << proche de la Sainte Table, prés de l Àutel du Rosaire tt,
lequel, dit autel est réservé habituellement pour les solennités de la Confrérie d SaiûTRosai/e. Le déf,dr,t
Régent fut remplacépar Daüd-Theophile Cahors I d'une famille qui élair proteÿade ]. Celui-ci, est également
menuisier et marchand au bourg de Mouilleron.

l,orsque mon gand-père décéda ( rr r&"d ua7 ), c'était
un estimable vieillard âgé d'environ soixante cinq ans. Il était
déjà veuf puisque son épousc, Perrine Guérin, l'avait
précédée dans la tombe. Il était déjà bien amoindri depuis le
début de l'automne. Il se touva encorc plus affaibli lomque
survint le moment de la « chute des feuilles ».

Lorsqu'il fut quelque peu agonisant, toute la famille se

réunit autour de notre véneré « ahcien », ftc.t)ntait I nainrenârr ],
morl père, et, aussi ma tante, Françoise ( " v rToo ), avec son époux Pierre Huguet, s'étaient déplacés. Le curé fut
prévenu, et toutes affaircs cessantes, il arriva afin d'âssurer le salut étemel de l'âme qui allait monter vers Dieu.
Monsieur / crri vint dans l'urgence auprès du malade pour rccevoir sa confession gâérale, lui administrer
l'extrême-onction et lui doùIer le saitt viatique c'est-à-dirc l'ultime communion eucharistique. Le curé, à grand
train, se déplaça donc illico-presto. Et, pour donner les sacrements, il s'était fait accompagner d'un clerc mais le
plus souvent pourtant, c'est le bedeau qui l'escorte. Celui-ci, sera le fossoyeur du « rrlpassd ». Un enfant de
chæur les précède portant une lanteme car il pourait faire nuit au retour. ll tient une clochette qù'il «

branlicotte tt. inlassablemelt et liénétiquernent, pour âlerter les pâssants et les habitants des maisons situées
tout au Iong du parcours. Le curé, tête nue, doit aller à pieds et marcher gmvemenl en portant le sarr,
sacremoû. Il ne doit jâmais cou.ir. Mais, s'il lui arrive d'aller plus vite, c'est que le Ças est pressant. Parfois
tout de même, lorsqu'il est trop fatigué, le c:lfé monte tn cheval do&r, un baudet, surtout s'il a de très longues
distances à parcourir ! Enfin arrivé, / caré, en présence de toute la famille au complet, a donnéles << derniers

Sacrements »» à l' agonisant, notre respecté grand pàe,
pendant que celui-ci avait encore un peu de lucidité.

On avait déjà pressenti la mort prochaine de notre
aïeul à cause de nombreux présages. Trois lumiàes ort été
par inadvertance allumées dans la même pièce et deux
couteaux en croix ont été retrouvés ainsi posés sur lâ tablc. I
y a quelques nuits, on a entendu une chouette ululant sur le
faîte d'un toit du voisinage. Le plusjeune de la maisonnée a
dit avoir croisé une belette traversant le chemin.
Pareillement, ma sceur, Françoise a vu apparaître des

t



terre, les a rempli d'eau ct les a placé aux quatre coins de la « clrdrrôr.' )) [ pièce principale ] afin que l'âme de

notle << ancien ,» s'y lave avânÎ dc monter au ciel. Et, quand mon aie!1, ce vieux
paysan, usé d'avoir tanl travailler, s'est endomi pour toujours le güérisseur
âidé d'un des nôtres a ramassé dans un seau ladite eau et est allé la vider dans

le verger proche afin qu'elle ne serve pas à d'autrcs usages.

C'est à la mi-février de 174? que notre estimé « ancien » a « trépassé »

I le I I du mois ]. Il avait déjà réglé sa successioû depuis fort longtemps avec le «

notaire royal »» de rotre baroûrie dc Mouilleron. Sitôt lc décès, on a arrêté

toutes nos activités domestiques. On â cessé tous nos travaux des champs et

rentré nos bêtes. In maison toute entière a pris le deuil. On a prompternent
voilé la << bournè »t I ntche ] et l'un d'entre nous a accroché un crêpe noir à la
poutre maîtresse de la borderie. On a égalernent placé, au chevet de la
dçouille de l'aieul, un seau d'eau très pure que l'on jettera seulement après

I'enterremenl. Elle pourrait être chargée des forfaits évenfuels de notre
défunt. Ils sont peu nombreux, je pense, disait mon père, car c'était un
hornme justo et brâve ! Devant la porte de la maison, encore, on a
acqoché une croix de paille faite par les femmes de la maisonnée. La
taille en varie selon la richcsse ou la notoriété du « /ripassl ». Dans les

demiers moments également et pour faciliter << I'essor de son âme »,

pour qu'elle << parse gagrer /es cierr » sans encombre, on a aussi
allumé deux petits cierges que le curé avait béni lejour dc la messe de

Éà

la maison.
ll f\rt << ensépulturé ,» rapidement comme à I'accoutumée après que fut faile la

mise en bière, à la maison, la veille de I'enlerrement el en présence de peu de gens.

Cette bière appartienl à la paroisse qui en possède deux. Une grande pour les adultes
et une petite pour les cnfants faite de bois plus que rustique. Elle sert uniquement pour
transporter le corps du défunt en teIre puis le fossoyeur la récupàe et elle resservira
évrdemmcnt pour le prochain ., tripassÉ ".

Le joù venu, rotre maison se trcùvant loin du bourg, on a mis la biere daûs un

élincelles sur les lits. ll y a qùelques temps, son dÉp refusa de p.120

s'enfoncel dans 1'eau du lavoir.
On avait csperé que se semit produit quelque subit miracle après que

l'agonisant eut reçu tous lcs sacrements et ondoiements. Mais en vain ! Aùssi,
on a tenlé lout de même quelque chose d'autrc mais ne pouvant p,§ payer un
barbier-chirurgien pour cxaminer notre perc, on a fait appeler << I'adoubeur
» du coin. Il est plus ou moins rebouteux, plus ou moins sorcier, sûrement pas

loujours efficace. Tout de même. il î le don, paraît-il, de guérir la pleurésie,
cette maladrc que nous allrapons liéquem]nent. nous aulres pa),sans. si soutenl
nral lavés et toujours cn sueurs. Il l'a traitc avec neufbrins de certaines herbes

dont il tient lcs noms secrets et qu'il cueille à reculons, avant le lever du soleil,
lc premierjour de la saison d'automne. Malgré toutes ses potions ésolériques,
plus ou moins étranges, ce « tàloür » [ guérisseur - rriroüs.,, guérisseuse ] est resté

impuissant lui aussi.
Aussi, quand il s'aperçut qu il n'y avait plus.icn à faire et pour mieux

nous le faire comprendre, à nous tous ici qui attendions l'cil sec mais tout de

même avec qùelques légcrs espoirs, il nous a demandé un bassin, des plats de

3

la Chandeleur [ 2 téwier der er]. Puis, ona commencé à veiller notre défunt, nuit etjour, tout
en récitant chapelet sur chapelet. on a également aussitôt prévenu le << crieur des morts » celui qu'on appelle
aùssile << cloqueman rr. ll est parti à vive allurc annoncer le deuil aux cousi[ages, aux habitants des hameaux
voisins ainsi qu'à ceux du bourg, tandis que. et jusqu'au jour de l'eoterrement, la cloche de ûotre église â sonné.

Elle rappelait à tous plusieurs fois parjour que, dans le pays, « üre âme s'est détachée de son corps ». Le
sonneù donne toujours trois volées de cloches, précédées de trois coups de glas, comme il est d'usage de le
faire lorsque le « lreipdssl » est un homme. Tandis qu'il n'y a seulement que quatre volées loNqu'il s'agit d'une
ferîrîe.l-,evr << défunt pôle », racontait mon père, ne fut pas enveloppé dans un morceau de lin car on n'en avait
pas les moyens mais tout simplement dans un << linceul »» fait de gosse toile de chan\Te tissée par les femmes de



char à bceufs puis nous sommes partis en un groupe pas toujours silencieux. p.l2l
é Têle sculprée au sommer du clocherde Mouillcrotr

Arrivés à I'entrée du bourg, lc curé, le bedeau et les enfants de chæur
attendaient le cercueil où gisait le « rrépassé ». Les hommes de lâ famille l'ont
pofiéjusqu'à lâ porte de l'église, après une « letée de corps »»bénie, qui n'a pu se
faire naturellemenl à notre domicile à cause de la trop longùc distance qui nous
sépare du bourg. Après la cérernonie religieuse, vivement expédiée tout dc mêmq
le curé a inscdt sur le registre paroissial « ensépuhuré », à coté dù nom du défunt
Etienne Rousseau, son âge présumé : (( soitante dix ans environ », et surtout, il
n'a pas marqué d'indiquer que ce demier a dûment reçu les « Sdcrcments de la
Sainte Eglise ». Pùis, nol' curé d écdt aÿssi l'état du défunt c'est-à-dire sa
conditior\ << laboÿrcur - maçon »»,\e norn des deux témoiûs requis ct qu'il a
interyellé à haute voix. Comme la plupart d'entre llous ne saÿent ni lire ni écrire
on a fait une X à coté de notre nom.

On s'est ensuitc tous dirigés vers le « sémeIièle », lieu sacré dont la teûe a été bénie, ou trône une croix
hosannière et, où justement, dans ce « rÿrreliAre » consacré, le curé refuse d'y faire enterer les suicidés qui ne
peuvent prétendre après leul mort rcposer en ce lieu saint, ni esperer que leurs âmes montent aux cieù\ !

Croir HNsnnièrc du X\/IIè t
Le << trépassé »», drapé dans son Iinceul, fut extirpé du caisson paroissial puis

couché dans la fosse tandis qu'instantanernent le fossoyeur se mit à recouvrir son corps de
teûe après une demière bénédictioû du curé. Pour la majorité d'entre nous! pour les plus
modestes, voire Ies plus pauvres, il n'y a ni place réservée ni pierae tombale. Nos os
pourrissent dans la tene jusqu'à devenir poussière ainsi que le dit Monsieur Not' curé ..

« Souÿiens-toi, ô homme, que lu es pottssière et gue tu retourneras en poussière »t

I Genèse 3:19 ]. On nous met en teÎre au sein même de cet « erclo.§ parori-sial » gui n'est
pas du tout clos. Car, cet endroit (( sacré », dans la réalité, sert parfois de lieux de rendez-
vous pour les amoweux, d'étalage pour les petits malchands forains qui viennent pour la
rete patronale. ll arive, hélas, qu'il sert même de lieu de restaùation pour les chiens et les
porcs qui en creus:ùrt, quelque peu, décou\,Tent là une sorte macabrc de nourriture. Il est
aussi un «paczrSe » tIès abordant par ce que naturellement bien fertilisé et ol) viennent
chèwes ou brebis échappés ou non à la survsillance de leuls maîtres. Quand ce
« pacage », portlant sacré, n'est pas loué par le curé lui-mêrne, L€s tombes sont
dispersêes çà ct là au gré des familles ou groupées en îlots bien déterminés ertre lesquels
se trouvent de grands espacas formant pmirie. Ces espaces sont d'autant plus grand que le
bourg de la paroisse de Saint-GermainJ'Aiguiller, pourtant accolé au nôbe, a son prcpre
cimetière. Ces espaces font objet de « /ocatlon », donné en bail [ ]Ejuin t?53 ], sous le
ministàe de Messire Pothier, au sieur Michel Guinot, marchand et fabriqueur de cetle paroisse I un de ceu\ qui

gère )cs biens de l'Églse I. Ce bail est d'ailleurs noté daûs le rapport fait lors de la visite pastorale de notre évêque,
Monseigheÿr de Mercy. Sur le registre gst meDtionné que ce rcvenu se monte annuellement à 24 liwes.

Moi, Pierre Ililaire Rousseau ( . l7l4 ), j'avais déjà passé mes trente trois ans lorsque mon père « s 'er
ëlait allé n.le n'aÿais pâs eûcore fonder de famille aussi je devais sérieusement pensei à assurer ma
descendance. J avais trente neuf ans lorsque je me suis fiancé avec Marie Ripsud ( . r ?to ), \n « jolie brîn de

,û//e », de seize ans ma cadette. Même majeur, malgré que mon père fut décedé,
j'ai dû obtenir pour me marier l'âutorisation de mon curateur. Mârie qui n'a que

vingt trois âns, et par conséquent est mineure, doit se marier avec l'autorisâtion
de son pùe, toujours de ce monde et qui demeure dans la paroisse de Mouilleron.
Car, en vertu d'une loi ancestrale I nise difiicilemenl er apptication entre 1560 ei lû0 ],
instauree par la royauté, celle-ci finit par gagner la bataille de I'obligation
exprcsse d'une « arloisation parentale ,», quelle qu'elle soit. Pour I'Eglise,
pourtant, cette autorisation ne s'impose pas puisque le saüemett est tout
simplemeût coûstitué par les paroles et les actes des mariés eux-mêmes à

condition qu'ils soient pubères.

Notre mariage fut, comme bcaucoup d'autres, quelque peu arrangé. OII se

marie d'ordinaire sinon dans sa profession au moins dans son « esldl » [ c esl-à-

dire de même classe ] et qùand on le peut dans le même métier.
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Il y eut bien du p.122
« chariÿari » à l' annonce
de mes épousailles à

cause de [otre differencc
d'âge.
€ Acte de nâriase de

Pierre Hilâire Rousseau

On chahute aùssi

Ie rnarié quand la promise
n'est point de la paroisse.
Pour ma part, je rne suis
moqué des quolibets, des

blagues, des canulars, des facéties de toutes sortcs qu'on m'a fait subir à ce sujet. Il en est toujours ainsi si un
vieux épouse une jeunesse et c'est bien pire quand c esl le contraire. Les fiançailles chastes à leur début sont
plus libertines par la suite mais immanquablemcnt mènent au mariage.

Les épousailles furent prévues pour la période de l'Avent I qui conmeflce le 2 décembre ]. Bien qu'un
puissant désir me remue les entrailles, j'ai su avant les noces « re pds aller trop loin t» ou y aller par des voies
détoumées. ,i-1 §iear rot' curé prêche enpetrîanence la chasteté qui n'est point quand même totalement ignorée
mais c'est un sermon que seuls gobent les plus benêts, sans doute. Pour ma part, je dis at << diable les paroles
du arré »» cu je sais également qu'on peut (<répandre la scmence hors le vase destiné à la receÿoir ».

Après avoir afficher les bans, à la porte de l'église de la paroisse, la cerémonie de mariage pouvait se

faire. L'union fut bénie [ 27 novembre 1753 ] par Messire Pothier, oné prieur de Moülleron I ce rclisieux desservait

lâ Cure depuis quelqucs temps déjà, loNqu'il fui nommé Prienr, le 24 awil 1744 ]. C'est d'ailleufs sous son ministàe [ ] 750 ]
que fut entrepris la reconstruction de la Crre I toujourc exisrante ] avec les décombrcs, des deux travées inférieures
de l'église ruinées, il y a des temps immémoriaux I l55a ], par ces satanés protesta[ts.

I-a période des noces avait été choisie en fonction des critàes imposés par l'Édise. Hors des grandes
pfiodes interdites de << tetups clos »t, donl le Carême et l'Avent I en gros rour le mois de décembre ], en dehon aussi
des gmnds traÿaux agricoles sutout ceux des demiem labours de novembre, également, et si possible pas

pendant les moissons et les veûdanges. De préférence pas eû mai, mois qui est réputé «pofter malheÿl ,». Reste
les périodes d'iûterstices : novembre, janvier et fév er, souvent, qui est le mois oir l'on sacrifie le cochon. Ia
noce se fait souvent le lundi mais de préféreûce le mardi. [a fin de la semaine étant corsacrée au souvedr de la
Passion du Christ. De plus le curé esl trop occupé avec la messe et les vêpres du dimanche.

Monsieur le curé Messire Pothier a scû)pvleusement ûoté dans son rcgistre I'acte de notre mariÂge :

« Mariage de Pierre Rousseau aÿec Maie Ripaud . . . Le |ingt septiesfiejour du mois de noÿet brc mil sept
cent cinquante trois . . . après les lrois publications ca oniques faites dans cette église sans qu'il f t ÿeiu à
ftolte connaissance aucun empêchemenl ciÿil oÿ canonique, les cérémonies de la Sainte Eglise düeneh \stc )
obseflées noùs prieur curé soussigné arons donné la bénédiction nupliale à Pierrc Hilaire Rousseau masson
( maçon\ fils majeur de défunt Etienne Rousseau et de délunte Perrine Guéin, ses père et mère et à Marie
Ripaud jille mineura de Jean Ripaud tisserafid et de Maie Biré aussi ses père et mère I presens ] . . . /es dezx
de cette paroisse- Du consentement et en présehce de Pierrc Daid frèrc utérin de l'épout, de Jeaû Huguet son
,eÿe, [ fils de François€ Rousseaù j, de ,reat lripoteau, düdit Jean Ripaud père de l'épouse, de Jeaa Biré son
oncle, de François Gachig,ratd aussi son oncle qui ont tous dëclarés ne savoir sigûer . . . ».

Après nos épousailles, notrc couple a pris une certaine indépendance certes mais nous demeurons
obligatoirement dans la maison de famille. En ce moment, nous soûrnes en fermage dans une petite borderie
située pâs tlès loin du << chemin de gruhde communication ,t qu.r sépare la paroisse de Mouilleron de celle de St-
Mâurice-le-Girard.

Après nos nocesj'ai pleine autorité non
seulement sü les bims de ma femme mais
également sur sa personne allant même jusqu'au
« droit de chàtimcht corporel » si I occasion se
présente. Mais, Mârie est une brave fille, solide,
travailleuse, qui va me fâire de vigoureux et
nombreux enfants, alors, le rcste je m'en « àall/e
aur corfieilles » |

S)mbol€s de Ia Pâssior du Christ à



C Pâùrases vers l'Imbretière p.123
Notre exploitation se trouve dans le hameau

de l'Imbretière I en parois l'Imbeùrtière ]. On y vit en
« commu aulé \' avec ma scur Frânçoise. son époux
Pierre Huguet et leùrc enfants donl Jean, plus notre
fiere utérin. Pierre David. Ce demier est le lils issu
d'uû premicr mâriage dc notre mère Perrine Guérin.

Notre famille agandie, reformée se trouve
êlxe « en même ordinaire. Pot, feu. table, biens
cultiÿés en commun, les lailles payées de méme »».

Notre borderie de l'Imbretière est nichée sur
des coteaux ente Credebois etle Pinier. Elle est
située pas très loin de la << riÿière des Loups << | te

Loiltg ]. C'est un hameau entouré de mâgrifiques parcelles bocagàes. ll est composé de quate borderies qui ne
font pas moits de huit feux. À proximité, on a la possibilité de moudre nos grains au « moÿlifi Maingote tt qvi
est à un peu plus d'une li€uc seulement. Nous travaillons tous très dur dans notre petite fermette. Notre aisance
semble bien meilleure que celle que nos aïeuls ont connus.

Nos quatre premiers enfants voient lejour dans ce hameau- Marie Antre est née
un an après nos noces [ 1754 ] et, la même année que lejeune dauphin qui, si Dieu lui
prête vie, sera un jour nol' roué sous le nom de Louis le Seizième.

Louis xvl jeuûe t
Puis, nous âvons eu encore une fille. «Ze ÿing, quatre décembre mil sept cent

cinquanle cinq | 17551Maie Jeanne llle légitime de Pieûe Rousseau et de Marte
Ripau son épouse, est née et a été baptisée par nous soussigné elle a eu pour Wrreih
( sic ) Piefte Tibau et pour mareine Marte Lablune qui a déclaré ne savoir signé et le
parrein s'est aussi soussigné : Pierre Thibaud, Raineteau cuft de Mouilleron »>.

Ce fut cette année-là qu'advint une epidémie qui fit des ravages coûsidembles parmi la population. lci,
en notIe maisonnée, nous n'avons pas été touché par ce malheur. Dieu nous en a préservé. Ma femme Marie,
qui ûaturellement allaite notre derniàe fille, fut poùr quelques temps en repos d'enfantement.

€ BaprêDe de Mrrie Jerntre Rou$eâu

Quelques années plus tard, est né [ 1760 ]
notre fils Jeaû, tandis que cette nuit là un chien
jappait aux étoiles. C'est Messlrc Alexandre
Pothier, qui avait célébré nos noces, qui l'a
baplisé << Le huit fewier mil sepl ceht soitante
Jean.fils légîtine de Pieûe Rousseau masson
du illage de I lmbretière et de Maie Npqud

son épouse, est hé et a été baptisé par no s

marraine Jeanne Phelipeau qui ont déclaré
Moüileron r».

Bâptêûe de Je.n Rousseâu t
Nous avions de I'ouwage à satiété

avec toutes ces bouches à nourrir. Deux
ans plus tard, nous avors eu une autre
t'ille Renée. Mais Dieu I'a rappelé très
vite à Iui I e mars 1762 ].

Quelques temps après, nous avons déménagé pour une autre borderie, située dans le haineau de lâ
Sauvagère, que l'on a pris également er fermage. Cette demiàe est assise sùr des hautews avec tout autour de
belles pâtures verdoyantes et bocagères. Tout en bas, entouée de magnifiques herbages à foi[, coule la riviàe
du lorng sur laquelle toument surtout en hiver trois moulins : « Badeau »r, << Cacos tt el plus loin le (( marlir
Maingote »». En face, str les hauteurs, au niveau de l'horizon, on aperçoit des moulins à vent groupés comme
dcs triplés : ce sont les moulins de la Mouzandiàe, annexes des ces moulins à eau.

Tou.jours en bas de ces élévations, il y â encore le mouliû de la seigneurie des Boufracheries, lové tout
en bas du très pentu « bois des Bourracheries », lequel est planté de châtaigniers. Il est tenu par la famille
Sarrazin qui y loge. Selon la saison, et en fonction dc la hauteur de l'eau, on peut traverser, par ici,la /ir,iAre

toüssi.qni'ild t,l pourparrcitt ( *tL ) Picrrc I'hclipL\nt ct pout'
rrc sar r.,u' rr.vrir/i ccctrLlrti;purttotrsPothttt pti.ut Lu)iLlt
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des Lottcs f loups I à deux endroits : p.124
A'J g é de Badcau, situé plus haut et prochc le

moulin du même nom, ainsi qtlat gué de Cacaud,procbe de

l'autre moulin à eau. On passe égalernent à sec, mais
seulement en été. devant la borderie des Boÿrracheries où

Maître Sarr,.zh fait aussi cabaret. tsnfiIr, et beaucoup plus

haut, on peut également passer la riviere au Pont des Claies
par un gué et chemin qui conduit vers la paroisse de
Bazoges.
é PIan du hameaù de la sluvagère

Le hameau de la §azvagère est proche de celui dc la
Goirriâre situé, lui âussi, sur des hauteurs. On a de bonnes

relations avec les familles qui y demeulenl Le dimanche
matin, tous ensembles, nous partonsjusqu'au bourg distaût

d'au moins deux lieux pour assister à l'office religieux

'!* l:-

hebdomadaire. L'églisc concentre pour Ia messe I'essentiel de la vie paroissialc. Peu d'entre tous s'abstiennent

d'y aller puisque c'est << péché mortel »» dela manquer. De plus. c'est aussi, là, 1'occasion d'un repos géneral

bien mfité. Le «Jorrr du Seîgneur » doit être consacré exclusivement à lui. C'est ce qùeditnot cÿft t. Onne
doit cettejouméeJà ni coudre ni filer ni labourer ni moissonner. Si la pluic ou I'orage menace, les autolités
religieuses et civiles dotnent l'autorisation exceptionnelle de rentrer les foins ou les blés Néanmoins, à

l'occasion, faute de celle-ci, les paysans s'en passent, bieû qu'ils sachent que, malgré tout, cela peut les mener

en justice. [a totalité des paroissiens, saufles grands malades et quelques fortes têtes brouillées surtout avec la

personne du curé, doivent sc rendre d'un seul pas à la messe dominicale. Dans l'église, chacun se tient debout à

sa place. Les homrnes toujours devant, lcs femmes derrière. On ne doit pas « cracher par terre ni amener so

cirea ». Gare à celui qui croit pouvoir se dispenser de l'office sacré. ll risquc d'étre dénoncé en chaire. À
l'occasion d'être poursuivi, mais plutôt rarement d'ailleurs, par le petit juge du lieu, ce jovial petit nobliau issu

de la roture sans doute mais très imbu de ses prérogatives.
€ Phce de l'église ou se trouvait l'tncien Fort

En réalité, chacun attend waiment le dimânche
matin. C'est l'opportunité de rencontres pow les affates.
On débat du prix des bestiaux et, à ce prcpos, une épidémie
üent de décimer la moitié des ovins puis, on discute de bail,
d'encheres et de terres à vendre, des métairies à prendre.

C'est l'éventualité d'échange d'ceillades entre jeunes et
parfois moins jeunes. L'occasion pour les fonmes de

comparaison de tablicrs ou de « corps ». C'est aussi lejour
oir l'on apprend les nouvelles soit au prône soitjuste après

l'<< Ite nissa est t> lle jou, ou sont proclamées les derniàes
décisions du roi et du bailli que le cué affchc ensuile à la

porte de l'église pour ceux qui savent lire. Mais, c'est tout de même aussi un moment de recueillsment. C'est le
dimanche aussi qu'a lieu les débats de l'Assernblée Paroissiale qui se tient souvent dans le lieu du culte. Le
dimanche, c'est eûfin aussi le jour où le cab arct t< lieu de perdition » aux yeux de l'Église. ouwe. ll n'est point
rare pourtant d'y rcncontrer /'cr,/"é, bien qu'en principe cela lui fût interdit I vers le milieu du xvIIè siècle sunoui ].
L'Eglise n'a de cesse de tonner contre les cabaretiers et leur gagne-pain. D'après elle, ce lieu est un endroit
fâvorable à la propâgande et oir naissent de <<funestes erreurs »». Les évêques dernandent que le cabaret I presque

toujouis sis sur la place du village. non loin de l église ] soit fetmé pendant les offices y compris la porte de derriàe
souvent empruntée par les assoiffés matinaux. Dans les campagnes, il y a au moins un cabaret par village stlon
parfois pa, hameau. Ceux, notarûnent, situés aux abords de
croisement des grândes routes, reçoivent peu dc clients à la fois.
Celui du bourg est beaucoup plus fiquenté surtout le dimanche. Il
accueille les clients à la sortie de la célébration de la messe. Souvent,
dans << l après-dîner »), sc dcroulenl à ses abords desjeux collectifs :

jeux de palets, de quillcs, de boules, de ballon, tandis qu'en élé les
plusjeunes essayent de se baigner dans Ie ruisseau proche ou dans le
lavoir voisin. D'autres entoDnent unc « 8.ar olle » [ ânou chdson pour
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Lc cabaretier a le droit à I'occasion de servir des sortes de casse-croûte ou des écuelles de soupe ; il hébergc
aussi pour la nuit le client de passage. La vente du vin est contrôlée à cause des droits à payer au << nom du Roy
». Ils sont perçus par les agents de la /re,"/r,e ro.ÿale, ces << rats de caÿer », qui contrôlent l'ârrivée du vin et si
l'on ose dire aussi sa sortie en vé fiant qu'aucune taxe n a été escamotée sur le vin récolté, cncavé, bu ou bien
trop bu, vendu en grcs, vendu au détail, entrant ici ou sortant là. Toute cettc active surveillance permet ainsi de
bien connaitrc le monde complexe des cabarcts, des tavemes, des auberges, et âutres « crramixets », qui sont
souvent plus petits, situés surtout dans des hameaux plus éloignés, souvent prochejustement d'un moulin, ct
toujours très fréquentés comme celui des ,ourrucheies. Porltr rcconnâître cet établissem ea]ll vn << bouchon t f où

le plus sôuventune branche de sâpis ] est fiché au-dessus de la porte du vendeu qui ne peut céder son vin que pinte
par pintc. C'est, quelques fois, le meunier qui vous reçoiÎ mais plus souvent son accorde femme.

Le cabaret du bourg fait toujours « sa,//e cozr ble »» sttrtolj.t le <<jour du
Ser3zeur ». I1 dispose de quelques bancs, quelques tables, des pots en quantité.
Ces << salles à boirc »» sont surveillées le dimanche par la maréchaussée et, à
l'occasion, par le curé. Il s'agit d'éviter si possible tout excès bachique er surtout
ia pratique des jeux de hasard. S'y tiement parfois les séances des « assemblées
de paroisse » et parfois aussi s'y effectue le paiement dela<< taille roydle rr.

C'est là, également, que s'installent, lorsqu'ils viennent à passer par là, les «
racoleurs de l'armée du Roy ». Ils payent à << qui veux-tu en ÿoilà tr, luîe chopine,
quelques « cdroar » ainsi qu'à volonté des « Jillettes »» ou des << pirres » de vin à
quelques solides benêts après les avoir reperer. Ces demiers, avec en plus I'appât
d'un ou deux louis d'or, se retrouvent le lendernain bien dessaoules mais soldats
dans quelques régiments royaux.

Bien souvent, le soir venu, surtout s'il a «/att beau »r,lafioifié dn

village, les hommes en tous cas, se retrouvent tant qu'assez joyeux. Il y a toujours quelques tlès bons « rirce&rs
de gobelets ». Paiois, certaiûs sont un peu iwes sirroll << plein de ÿr, » ou totalement « pris de ÿin tt. La lo\lrnée
se termine alo6, de temps à autre, par de robustes explications à mains nues ou au bâton. Cela occasionnent
bien souvent quelques laides blessues parfois mortelles consécutives à ces querelles de rustrcs, à ces rixes
fiéquemment assez sordides. Le lendemain, malgré une nuit soùvent agitée, pénible, le labeur doit
reprendre sans exception. Dans les campagnes on ignore la « Sairrt-Lundi t>, jo.ul d,e rcpos supplémentaire propre
à quelques corps de métier des grandes villes.Le <<jour du Seignelr » passé, le curé peut enfin dormir
tranquille. À la nuit tombée, le cabarct se vide pour presque toute la semaine. Face à lous ces dangers, l'Eglise
tance et clame qu'elle, seule, est un réconfort puissant voire un remède à tout cela. Elle derûande de faire
pénitence, de se rendrc en des lieux de pèlerinage ou se produisenl à foison des miracles. Tous les dix
kilomètres au moins. il y a un. Il accueille les petits âfteints de Échitisme, de scrofulc, de gale, d'eczâna. Le
curé rccommande vivement de les visiter. Il y a bien d'autrcs lieux sacrés : une foûtaine, un rocher, ùn calvaire,
un tombeau de saint, un autel de la vierge. Ces licux d'espoir, que répand sans embarras I'Église, et ses

serviteurs, tisseût une toile à mailles serrées qui s'étend sur tout le pays. la foi, et Ia résigmtion chrétienne, qui
habite le paysan est la plupan du temps bien nécessaire au cæur attristé de

ces mères lorsqu'elles perdent leurs petits.
læs protestants ne se dérangent poiût sur ces lieux. Ils sont

actuellement au nombrc de cent soixante quinze dans la paroisse. Ils
tiennent souvent leùs prcsches sur les confits de la commune et plus
particulièrement au IieÙ ditle << Pont des Claies ») [ situé sur les bords du tring,
âu-dessus d€s mouliis à eau et à veni de Badeâu er proche de la Graslière ] Les

nommés François Bouillaud, du hameau dela Chicaillère, qrr est sabotier,

François Goudot, de la Rechigfiière ell-onis Gautron, de la Grdsliâre,

f
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faire darser ]. Et quand le « ÿ,o/o,,otl » [ violonerl\ ] p.125
se déplace avec sa « vrel/e » [ instnmenl de musique ], d'autres se hasardent à
« baller » [ aarst ]. Alols sans retenue, lajeunesse se met « a ],r|ornl »

I touner sur place ] au point d'en être complètefient « émoustiqués t

I excités pu la danse ], ce que le sévàe curé désâpprouve. Le «Jbrr racrl
» est éservé à la priàe mais pour les femmes il est voué aussi à la
conversâtion. Dans le cabaret n'enhent en principe que lcs hornrnes. On y
vend à la clientèle locale, mais aussi à celle de passage, lc vin du pays
généralement rouge, et de l'année, âù lonneau, débité au pot ou à la pinte.

t 2

I

L



exercent les fonctions de ministres et de catéchistes p.126
lors de ces Assernblées.

Le curé, qui est très contrarié par leur obstination,
tempête. Mais pour lors. il a des soucis plùs conset : le rran?is
état de I ancien presbt rdrc. Il a fait veni ses propres experts, les
sieurs Alraud, Doux ct Gramard pouI dresser un devis. Les élus
de l'Assemblée de pâroissc ont conclu à l'urgence de

l'édification I vers 1750 ] d'un nouvcau bâtiment mais pour
l'instant rien n'a été commencé.
(É Picre tombale poflant I'inscripiion : « cy gist le corps de MlJe Arnault,
Sieur dê lâ Mothe. conseiller du roi et son receveu pâniculier de la Maitris€
de Fodemyle Comre et gruerie de Secondigny, âgé de 69 an§. décédé le 12

mars 1751 P.P.Luy »

Ces temps demiers, a eu lieu un entefiement très solennel

I 12 mârs r7s1 ], « e,, /'lgluc » de la paroisse St-Hilaire de
Mouilleron. celui de : Très llonorable Homme Messire David

Amault, seigneur des Granges I de Fonrenay ] cl dc],a Motte I de Mouil]eron I qui fut un très bon Fdônq,reu de la
pâroisse et un bienfaiteur des pauvres. Une gra[de foule a suivi sa depouil]e avec en tête son épouse Dan c
Marie-Rose Flcury. Nombrcux furent préscnts, aussi, des paroissiens dc la Caillère dont Dame Fleury est native.
Son corps a été escorté deprisle Lctgis tlc la Molre ( château ), sa demeurc, jusqu'à l'église. Étaienr présents.

également, ses enfants : Therèse I qui a épousé Augustin-Frânçois Jolly de Sl-Picq ], Françoise-Rose I qui â épousé Paul

Chapelle, écuyer Seigoeur de Fontaines el Conseiller du Roi ], Marie-Anne [ épouse d'Etienne Pelil Du Vignaud d'une famille

insrallee jusrement âu Ingis du vignaulr, pâroisse de Sr Germaini'Àiguiller ], Marie-Anne, qui a epousé il y a quelques
années [ 28 jânüer 1748 à Mouillcron ] Jcan-Marie Houllier de Villediev,l'ùn des << 200 gehdannes du Roi >r. EDfrn
ses deux fils : Jean-François I qui s inslallera à Pans ] et Maximilien I qùi epousera Louise-Elizâbeth Maillol dc la Vergnc,

nÂrive de sr-Hilaire-du-Bois ], lequel, hérite des titres de sotr pàe ainsi q\re dù Logis de la Mot e à Mouillsron.
lrs plus anciens de la parcisse se souviennent très bien de.Êr Messire David Arnauh, père de celui que

l'on vient d'inhumé. IIs se souvienn€nt aussi de son épouse « Darzoiselle Suzanne Ladmiral, I'un et I'autre
conÿerlis plus ou moin§ .§irrcère.§ », disait-on, alors ! Ces genslà, au fond de leur cceur n'oot jamais renier
totalement leur coDüction en la R.P.R. I Religion Prétendue Réformée ]. Cette grande famille, de << marchands »»

protestants, cst installée en ûotre pâroisse et dars d'autres circonvoisines depuis fort longtemps. Ainsi
Hohorcblc Hontu4 Jacques Amaud, marchand en la paroisse de Mouilleroll I s'était marié vers l6i0 avec Louise
Collin donl il eul irois enfants: Jean. Françoise. qui épousera Pierre Chastellier. Maitre chirurgien à Mouilleron et, Jacqu§, Sieurdu
Grand champ ], fait acqùêt d'Hilâire Amaud I l7 âoûr 1599 ], son parent, marchand boucher, au bourg de
Mouilleron, d'une pièce de tefie au Champ des Esteurs. enla dite paroisse, et située au Fiefdu seigneur de
Voutant. Messire lacques Amaud [ 

^mauh 
] a aussi un fiiere, Jean I qui s'esr marié en 1639 avec Suzanne Marchand donr

il eû quatre eûfan§ : Maric, Jacques, Jean er Sylvie]. Ce demier est fennier de la Boutetiàe I St-Philbertdu-Ponr-Charràult ]
mais demeure en la paroisse de Mouilleron. Puis encorc, Messire Isaac Amault, Sieur de la Grosselinière,
résidant dans le rogis de Beauregard, sitré proche du bourg de Mouilleron mais faisant partie de la paroisse de

Saint-Germainl'Aiguiller. ll a eu aussi dcs enfants : Isaac, qui demeurc audit aogri de -Beauregard, Anne, rn
garçon I qui surâ un fils, Henri Amauh dir de lâ Fauconnière, qui habiterâ aussi au losis de Beauregârd ] ; enfin un troisième
fils, David, Seigneur de la Morandière, le pèrc de feù, Très l{onorablc Homme MessiteDavid, qui a été inhumé
an sein de l'église de Mouilleon le 12 maIs demier. ll éta:Lt L{eutehant & Asses.rerl des Barcnnies I de vouvant,
Mervent, Mouilleron . . . I et avait acqvis le Logis de la
Mofie, situé tout proche de l'abondante fontaine dont
l'eau est réputée pour être miraculeuse. La fontaine est
contiguê à une chapelle dite Chapelle de la Fontaine de
la Vierge.

Peu de temps après, a été po.té aussi en terre [ 3l
ût^ts l7!4l, Maître Atrtoine Rampillon, Seigneur de la
Sauzay, âgé de soixante dix neufans et décédé en son
châteaù du Châtellier-Polrtau /r. Étaient présents Mo
Antoine-Mathurin Rampillon, son parent, également
notaire royal, et unc très gmnde foule de la paroisse.

Le Chàteâu de lâ Motte ,
C'est, dans ces moments-là. que Mersire Pothier,
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le curé prieur de la paroisse, p.127
a denandé des rsparations voire la reconstruction du
Presbltère situé proche de l'église et antérieurcment
ruiné pendant les guerres de religion. L'ancienne
Maison Prieurale se trouve, elle, un peu plus en
retrait du coté de /'dire I oar ]'on entâsse les s€rbes de blé
pourles barke ] et des bâtiments d'exploitation. Une
visire est enfin faite I rnârs l?55 ] pour constater le
ûauvais état des lieux :

€ charpcnte à la Bordelelse
« . . . L'eipertise estfaite par Piefte Aty'aud,

maî\re-maçon, du village de la Bénétière, en STPierre-du-Chemin : lnuis Doux, également Maître-maÇon, et
Anto[ne Gramard, maître-charpentier, ces deux demiers de la Châtaigneraie, nommés d'ofice par M. le Bailly,
Lieute ant Général d Baillage et Siège Royal de Vouvant, séant à la Châtaignerdie . . . ledit Ay.aud au lieu et
place du Sieur Hiou, architecte désigné par Messirc Lancelot Turpin de Crissé, Brigadier des Àrmées du Roy,
seigneur de la terre du Chôtellier-Poùrrault . . . Lesdits Dout et Cramard faisant pour les Sieurs .. Pothier,
Prétre, Curé du.lil lteu de Mouilleron et poÿr Pierre et Louis Gouichon, hértiers de feu Sieur Goÿrichon,
ÿiÿaht, Prieùr-Curé dudit lieÿ de Mouilleron après qu'ils eurent prêté semleht.

Ce jourtl'huy 2l mars 1755 [ notenl Ies expens ] , nous nous sommes trsnsportés au Presbytère du dit lieu
de Mouilleron-en-Pareds, où étant ariÿés à la porte d'entrée de la salle qui donne sur la cour, avons remarqué
que les deut contrevenls sont très rnauÿdis, qu'il manque des gonds , . , etc. que la porte qui ouvre en dedans
eslÿitrée... que le ÿitrage consiste en 36 carreaux plombés et qu'ile manque ... Ëhnt entrés dans ladite
salle, nous avons remarqué que le carrelage est à refairc . . . que la cheminée est boisée et W en état de
pottÿoir serÿir . . . que la chalpenle qui so tient le carrelage de Ia chambre haute est sur le point d'échapper à
la poutre etc. . . Et, de là, sommes montés au grcnieL qui est en îrès ,nauÿais état, qu'il y a deux traits de
chorpente noble, à changer . . . De là, sommes entrés dqns la cùizine ( sic ) à main gauche, aÿo s lemqrqué
que le mur qui sëpare cette catizine, et la salle précédeûte, est à refaire ainsi que la cheminée qui est dans le dit
mur . . . que la porte est derni uzée et peut sen'ir encore, laferrure étant bonne . . . que la fenêtre qui donne sur
le jardin est mawaise et qu'il convient d'eû poser ne fiet e aÿec des volets et des itre ..4
de la cuizine, une petite salle : la boulangeûe, est en très mauÿais élal . . . et
le grenier dessus, item . . . Et, ce Vendredy 2l mars, soleil couché, nous nous
sornmes relirés chez le Sieur Mtre Germain fL,,t i,\ j, auberyiste I sw laplace du

Champ de Foire l,parf y prendre notre repas et y coucher et aÿoks remis la
continuation à demaik 22 du présent mois de mars 1755 . . . Fait au Presbytère
dc Mouilleron .. . J signes I /es e"rperrs ».

Et, Ie lendemain, l'inventaire cootinua : « Cejourd'huy,22 mars,
no6 dits experls sttsdits, sot ùfies sortis de la dite auber4e et transportës au
Presbytère de Mouilleron . . . somûes entrés dans le cellier audessous de la
chambre haute occupée par le Sieur Pieur et enfiait aÿois renatqué qÿe la
porle etferrules sont ÿieux, uzés et hors d'étal de pouvoir serÿÿ . . . de là,
so mes efilrés e u e petile ahtichqmbrc, à coté de la chambre du dit Sieur
Prieur, dont la porte d entrée est hors d'état de serÿir el le reste à l'aÿenant . .

. et sommes alescendus dans le courrouer I corlon'j qui ta dans lejardiû,
aÿons remarqué que le bousillage d'en-haut esl à refaire et une brasse du mur
proche de l'éÿier qÿi faul rcfatre . . . que ld porte d'ehtrée dudit courro er à ÿenir dans la cour est en bonne
état et celle qui sort dans le jardin toÿte neuÿc . . . De là, sommes allés au grand cellizr qui est contre l'église,
aÿons remarqÿë que le murjouxtanl la chambre du Sieur Prieur est penché et à redresser . . . De là, sommes
descendus dans la caÿe, aÿons retnqrqué que la porte est à changet ; de là, nous sommes lrat§porlés dans la
gtsnge où est le prcssouet I pressolf- ] et qui sert aussi à mettrc le foin, deux po earLx soat à rcfdire. De là,

sommes entrés darls le jordin arons remarqué qÿe le mur de coté de la maison du Sieur Morin I lâcqttes, potiel

d'étain, héririer de feu Pieft.Moùrl est à refaire neÿf, que celui du Nord à main droite en entrant ddns la basse cour
est aussy à refaire, qu'il y a une porte dans le dit mur ayant sortie sur le chemin, îlem . . . et étant actuellement

le soleil couché, flous som es relirés chez le Sieur Germain, aubergiste | àt,/,]Ùillerotl pour y prendre notte
repas et y coucher et aÿons remis la contiûÿalion de ladite ÿisite ou lundi 24 mars . . .

Le 24 mars, continuahl la ÿisite duiardin, avons tu le colombier y joigraût hors d état de serÿir à
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I refaire ainsi que le mur ehte ledit jardin et la basse cour. p.128
Dans la basse cour, un loumil consistanl en basses et houtes chambres
aÿcc porte d'entrée, ùurs, cheminée à refaire . . . De rctour dans le
jardin, y a|o s trouÿé les arbres [ruitiers en bon état. De là, sommes
entrés da s un autrejardin, y avons lrouvé d'aulres arbres
nourcllement pla lés aussy en bon état et de là, en un aftiage
f veryer ) avec une boissellée dégarnie d'arbres n'y ayant trouÿé que I0
anciens,4 nouvellement plantés et 4 arrachés . Aÿorts jugé qu'il
conviendrait tl'y planter 54 pieds . , . En sortant du Prieuré aÿons
remarqué le grand potlail e é|at de serÿice et le petit tout neuf,
qu chtre le dit poûail et l'églize ( sic \ il y a une brasse | 1,60 mère I /e
mur à relaire - - - e! le solcil couché. hous sonnes retirés en mëna

C L éslise de Mouineron
L'expertise faite, les résultats eû furent rendus le 27 maÎs

suivant à Messire Jean-François Moreau, Conseiller dù Roy séant en

son Hostel de la Châtaigneraie, assisté de Me François Mosnay,

il

,t o'
F'
commis greffier ordinaire I son pehr-fiIs. Alexis'René Mosnay ÿinstallera à Mouilleron, y serâ mâire de I8l7-1855 et âurl pour

descendânc€ le Maréchal de Inttxô de Tassigny. illuslre nilitane ].
Dans le même temps, est aussi expertisée la Ferme de la Grange aL Prlerl qui relève du dit Prieuré l.t

qui possède un élang retenu pù ùne levée, d'oir son le ruisseâu, qui er âval, à la Grang" /ÿrcrlas, se jette dans le rubseau de

I Huctière7. Celte fell,rle est située au Nord-Ouest de la paroisse. L.€ dit Prieuré possede encore, ent e autre, à
Mouilleron, une autre borderie importante de laquelle fait partie le Patis-Reillard f chanp et pÉ ], plusieurs
.hafips Àÿx Ménaudiàres, un grand pré à la Vendrie plus la Melairie de Chante-foin I pâroisse de Monsireigne ], à
quoi s'ajoutent toutes les dîmes I le dlxième de rout ce qui est élevé, produn ei récohé ] de la paroisse ainsi qùe des
droits sur le fiefdes Ciôtelliers : 12 charyes de seigle, 4 barriques de vin et, sur la Fos.re [ fiefer mérâiries ] : un
porc ( €ochon à devon ). . . La Ferme de lo Grange Prieur n'est pas en meilleur état : (( dans I'habitation
principale trois.fekêtres sont à remeltra , une wtile antichambre possède à ùain droite, un &ier etily a une
aulre petite chambre basse atec grenier, une chambre du colé du couchant, une grange et son « appenif »
serÿant d'écurie en même état lamentable. .. ». Et, les experts coûstatent encore : (( dll cellier une charpenle
uzée, à la boulangerie une porte perdue. Quant au petit étang d'une botsselée et demie, il est enÿahi par les
herbes vu que la chaussée de 21 toises de long I environe' n ), de 28 pieds de large t8,50 m. ] et de I à 9 pieds
de haut î 2, 80 m. ) est percée d'outre efi outre au milieu . . . ,».

Cette feme est baillée I bail déjà renouvelé en ll59lpàr << Messire Alexandre Pothier, Prieur-Curé de St-
Hilaire de Mouillercn et y demeurant d'une part, à Maître Jacques Moriû, potier d'étain et Engellique (sic)
Morin, sa teùme, de eurant au bourg de Mouilleron | à coté d\ Presô)rèrc dans l'espace situé ente la rue de ta Chapette

etla vene eCatin]... Ce jourd'hui, 2 aÿril, baillé, loué et afermé aù dit Morin el à safemme poxr le temps et
espèces de trois années entières, à commencer de la Toussaint t 76t pour Jinir à la Toussaint 1764, la dite
Métairie de la Grange-Pieur, arecq toutes ses dépendances, telles que ledil Morh eh ajout et en joui
actuellemenl à charge expresse pal ledit Moi de baillq et payer poüt chaque ahhée en la lête de la
Toussaint la somme de 150 livres . . . Seront obligés lesdils Morrx I qui, à leur tour, ont sous-loués à Piene Brérnaud et

Jeanne crimâud sa femme ), defaire labourer chaque anflée par le
bordier 4 boisselées de terre et d'amenerfoin, grain et paille r> f
dues ] pour Ie Prieur Messrie Pothier.

Ce fut. dans le mème lemps. que Moàs?t'gnclr l_Éveque
de Luçon passa [ 1757 ] à Moùillcron en visite pastorale. Il y eut
une glande messe solennelle et on y fit un grand nombrc d'auhes
cerernonies dont celle de la Confirmation. Ce fut l'occasion aussi
de dénombrcr les Cozrmuniants de la parcisse et de faire le
compte-reDdu de l'étal du << Prieuré-Cure de Mouilleron-en-
Pareds de l'Ordre de SrRuf»» 1ly a << 650 cofimuniants t» etle
« revenu de la paroisse est de 150 liÿres et celuî du Prieuré..
1.400 livres I l'église grande I est ) non tillée I pâs de plafond l
passablemcnt lournie I gamie d'objer ], lc Presbytère grand et
commode »», â fait noté également le greffier de l'Évfuue.
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Peu de temps après, un horrible mâlheur est arrivé à notre curé. p.129
Une bonne partie des paroissicns étaient en chemin pour l'office du

dimanche matin. ,iy'essire Alexandre Pothier sonnait lui même sa messe quand il
fut écrasé par la chute du battant de la cloche. La ûouvelle s'est « /lpardüe
comme la poudre »». ll fut inhumé le lendemain ei 1.< grandes pompes » [ 12 juin
1760 ]. ll fut assisté d'une dizaine de prêtres des bourgades voisines et de tous les
habitants de la paroisse. Il fut pleuré car il était un bon curé et sunout il était
encore bien jeune [ 45 ù. ]. L'int&im fut assuré par Messire Charles Raineteau,
vicaire, originaire de la paroisse de Mouilleron. Quelquesjouls plus tard, est
arrivé Ie nouveau curé Messire François Le Faucheulx I qui signe Fa ucheuh]. qni
étail pécédemment curé des Châtelliers I aujou.d'hui Chârellien-Châteaumur ] dans le

Haut-Bocage.
Me.rsi/e Faucheulx eut de suite de nombreuses difficultés avec certains de ses paroissiens, dont plus

particulièrement les câlvinistes. Ceux-ci portsrent Aequernment plainte contre lui. Ces embarras conduisirent le
curé pricur ,rl-lessire Faulcheux, generalernent, en prccédule. D'aùtte paû, << pour éÿiter toute fausse
contestation », à propos des limites de la paroisse d'avec celles de Sainte-Gemme-des-Bruyàes, ,,l.1essùe

Faulcheux a due, dans ces mêmes temps, convoquer tous les « erciers » ( sic ) de la püoisse : René Pivoteau 76
aûs, René Eriau 73 aos, Jacques Fumoleau 8 0 ats, le doyea d'âge, Henri Erault 6 I ans, Pierre Linard 62 et
Pierre Beaussé 72 ans. Le contentieux fut noté dans un mémoire par Mo Saoullet, notaire de la paroisse de
Mouilleron : «,1vons reconnu que la séparation des de*r dites paroisses, prenant de la Fontaihe àt haut
village de la l/endrie à conduire le long de la îannerye, passe le long de la hais du Champ des Bruères

lbnycres ) dépendanl de la mélérye des Demoiselles Ga doudrt et sùiÿant le long de ld hais du Champ des
Bruères dépendaxt de la ,nètérye des sieurs Petit, coûtinuant le long dt buisson des terres du Sieur David,
jusqu'au bout en ligne droite au lef de Ia vigne appelée « Gastepic » apparte ant au dit Sieur David et de là au
lourenant t sic ), continuant le buisson de la mêrfie ÿigne, aboùtissaûl aù chemih qui ÿa de Pouzauges à la
Pouzinière, el du dit chemin fézant un coude . . . continuant le long des terres de la Métérye du Prieur de
Mouilleron lessant lesdites terres à mai droite jusqu'au chemin qui conduit de la Grange au Prieur à la
Porerce I ori se dressail jadis un gibet ] . . . et de là ata Trois Piere"r I où s€ lrouv€ rm sourerrain ] . . . ».

Signâture du cure Fruch€uk )
II arriva aussi une drôle

d'averture à Me.rs,ie Faulcheux.
L'affaire fit le tour de la paroisse et de
celles circonvoisines : << C'était un
jour d otpositiot't du Très Saint
Sacrement. Sitôl la Messe. suiÿdtlt
l'usage, I'Ostensoirfut placé sur I autel. . . les d erses catégories defdèles étant inÿitées à se relayer à ses
pieds. Les hommes commencèrent donc, animés par Monsieû le Pieur . . . puis, ce fut le toÿr des pelsonnes de
bonnevolonté.Or,quand,sonrepasterminé,MessiteleFaulcheurreÿintàl'église...Stup'éfaction!...Iln'y
aÿait plus d'Ostensoir sÿr le Thabor t. Qùe s'était-il passé ? Cela était-il le fait d'une plaisanterie deplacée,
d'un sacrilège odieux ; cela était-il l'ceuwe douteuse d'un protestant du bourg ? Vous devinez l'émoi dans
lequel se trouva le Prieur et les fidèles accourus $r le champ. On ne tarda point à être rassuré. C'était tout
simplement le fait d'une pau!,re fille, qui v€nue avec << les personnes de bonne volonté »», veiller près de l'autel,
. . . et demeurée seule ne voyant pas veûir d e << relèÿe t» aÿail pris sur elle-même de <( reposer le Sai t Sacreme t
dans le labernacle »». Dans la pensee de la pauwette, il était bien moins irréverencieux d'en agir ainsi que de
Iaisser le Maître I notre seigneur ] sans « 6arde d'Honneur >».

€ Signatue du curé Fiuch€ulx
Messùe Faulcheux, qui tantôt signe

<< Prieur curë de Mouilleron »r. otJ toi)t
simplemeri << Prieur de Mouilleron tt, e\l
encore d'aulres lourmenls. Notarnment à

propos des rcdevances des dîûes I redevânces sllr

/Lt'ttlt, ,trAq,/!ifl,,,^*,7z7vals4n li;ù- /7 {a inr, ç
to;i{a,1,

t.)'/ ,/,,,,,1

les récotles ]. Ce fut surtout de la part de gros tenanciers. Ces dîmes se trouvaient être déjà I'objet de nombreuses

contestations. À Moülleron, les redevances sont pourtant loin d'atteindre le dixième des récoltes puisqu'elles

ne sont que de deux gerbes sur cinquante seulement. Les gros fermicrs prétendent s'en libérer par une

contribution forfaitaire insignifiante d'où des querelles qui sont particulièrcment vives comme celle avec le
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comte de Turpin, seigneur qui demeure aù C, âtellier-Pourtau . p.130

. Cette âpre controve$e contribua, dans l'irùnédiat, à provoquer surtoùt le
dépan du Cùé Prieur, quelques temps plus tard I l7?2 ]. tl a été regretté pâr tous.
C Pierre sculptée, vestige de l ancierme église de Mouilleron

Moi, Pierre Ililâire Rousseau, j'en fus contrarié. Mais à part cela, je ne peux
point me plaindre. Eû ce moment les récoltes sont bonnes. J'ai une bmve femme qui
me fait de solides enfants. Elle vient de rne donner un autre lils Je,,D,le cadet len
1764 - 65 l.

Quelques temps après sa naissance, il y eut de curieux signes dans le ciel I I?
awil 1766l. On les vit à Mouilleron et dans bien d'autres communes circonvoisiûes :

« Il.[ut aperçu dans la partîe australe dÿ ciel, une comète donl le mouÿeûent
paraissait porallèle à I'orbite de la terre. Elle se lerail et se couchail aÿec le soleil.

Son orbite pdraissait une .lbis grand comme celui de Vénus en soû plei . Elle coupaît à angle droit pendant la
joufiée la Constellaliorl d'Orion, I eil du Taureau et le Bélier, quelques fois suiÿanl, quelquefois disparaissant
avec lui. Sa queÿe ek forme de lacel d'un brtllant sereinjusqu'à 8 heures du soir s'éleÿait après le coucher dÿ
soleil, jusqu'à 36 et 37' de latitude Nord-Ouest quart Nord elnbrussa t les Gémeatlx et les Playades. Le soleil
s'approchant du solstice d'été, la laissd, sans doule dans la partie septentrionale. Oh 'apoihtÿws'ile fut
parlé dons les noxvelles t joumaux ]. Cette comè\e fut aryrçue ddhs toute la paroisse et comme elle ne se

montrail pas malfaisanle les esprits n en.[uretlt point épouvantés - . - »r-

L'été suivaût, elle réappa t . << Tout le mois d'août 1767,la même comè|e,
qui aÿait paru I'année d'aÿWraÿant, reparut ddhs le Noral. Elle se montrail deux

fois en dix-sept heures de temps, le malin dès deux heures el le soir sur neufet dix
On eût dit, à voir son mouÿemenl, tout irrégulier qu'il élait qu'elle ÿolait aulour
du Pôle. Elle partaît du Nord-Esl qÿart de Nord jusqu'au Nord-Ouest quart de

Nord n'ayant à son zénith que 2l' de latitude, embrassant le matin les Boêtes

f chanorf ou Char de Daÿid, et le soir, la Grande Ourse, la Qÿeüe dÿ Dragon el
q elques autres Conslellations septenlrionales . . . ». Cela intrigua tout de même
et cenains y ÿircnt ur signe particulier.

Ce fut quelques temps après qùej'eus deux âutres fils : Pierre, / ainé

I t768,69 ] puis, deux ans plus tard, un autre fiston. Ce fut le « coüi'c >r,le dernier
cnfant que ma femme, Mârie, ail mis au ûonde [ 2 ælobE !7?r lâ s.ùvrsèr. ]. Nous
f'avons aussi appelé : Pierte,le cadel.le Elorifie et rernercie Dieu pour ce don là.
Pourtant Dieu ne fut pas toujours à nos cotés !

Jean, mon fils aîné, n'avait que huit ans environ lorsque nous avons vécu
une période d'intempéries épouvantables, racontait encore mofl pàe, pendant les
veillées. Dans l'une de ces at\nées « il a tombé de I'eau presque continuellemenl à
parlir dÿ 24 mai 11768 | gôchant les fenaisons, les moissons »' el pourtant en dépit des priàes ordonnées au

Synode. Ce fut «gTarde misère pour nos fôlns » et même pour nos vendanges puisque << le 15 septembre, il y
eut lerriblement du tonnerre, de la pluie et des glaÇons [ $èle I . . . ,».

Et, c€ mauvais temps continua jusqu'au 12 mals de l'année suivante I f?69 ]. On avait pu à peine
<< Euérété t f tlaÿa ter la terre âvant dc l'ensemencer l. Et, tellement, qu'il fut impossible d'emblaver I labourer er semer ]
que la moitié de nos terres. Et que, dans d'autres lieux, par suite d'inondations, les « en â/avaisons furent dùssi

très diljiciles voire impossüles ». Il y eu égalefieît des <<pertes de béîail
dans le marais »». Cet état de choses ne laissa qu'une maigre récolte, et
l'on était quasiment assuré d'une disette prochaine, tandis que le
<< boisseau de mëture se vendit jusqu'à 6.frs ». La pauweté fut extrême.
On avait engrangé peù de << métiÿes ,» L üains l. Iæ fenil était loin d'être
plein du bon foin dont ordinairement les bêtes ont besoin. Et, « leparÿre
commença d'engager le peu q'il arait de meubles et d'immeubles »».

Les années suivantes l'ont totalemenl ruiné.
On priâit poudant. On faisait neuvaine sur neuvaine ainsi que de

fréquentes proccssions notamment à la Vierge de Réaumur.
Sous fa houlette de Monsieur L curé, on potla jusqu'à la fontaine

miraculeuse voisine la statue du saint récalcitrant I Sainr Bamabe ] qui
nous refusait ce beau temps si attendu !
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Mais, malgré les prières, les coftèges d'une gande foule, p.l3l
déplacee spontanément, priant derrière le culé qui portait la Croix du Christ en main,
hautcment élevée, le saint faiseur de pluie demeura soùrd. Le beau temps se fit attendre en
ÿain I L'été fut médiocre comme le fut l'année qui suivil. Oû fit tout de même une assez

bonne lenaison mais une moisson peu conséquenle. À cause de lâ pluic. c est à peine si

l'on put teminer les vendanges qui, de plus, furent tardives.
L'arùrée suivante I 1770 ] fut aussi une bien mauvaise année :

<< Les pluies fitrent si abondantes depuis la St Michel 129 septenùrc I que c'est à
peiûc si on a pu emblarler les lerres en ce pais cy- I*s eaux devinrenl si grandes que le 26
nov,embre I'inondation élaiî générale et qu on aÿail jamais ÿu causë aulont de grands
rarages W out ! Les eaux sont ÿenues à une lelle hauteur qu'elles rehÿersèrent tous les
moulins des rivières. La pluie a cotlli uée depuîs la foire de la St-Venant de Fontenay

I l loctobre ] jusqu'aux Roys I s ianvier 1711). Tous les jours il eul de noüÿeau très d'eau-
Ok 'aÿait jamais \,û ( sic \ ny entendu parler d'un tel déluge. Les fiarais furent inondés
par le l,ay ». Onpûl semer tardivement seulement un peù d'orge. Ceci permit de survivre
I'hiver suivant.

l,es cieùx étaient dechaînés. Ce fut, aussi m&ne, << le tonnerre qui écorna la pointe
du clocher de Ltçon ». Cette annee fut triste pour toute la France, d'ailleurs, mais surtout pour la proünce du
Poitou. Les i[ondations furent telles que « /e jour de la Foire de Luçoh | 25 t:tlryenr$e l17of toùt n'était plus
qu'une ÿaste ùer. La chaussée de la Claye fut emportée »». Laveille, sur le soil il y eut un terrible hemblement
de terrc qui fut ressenti jusqu'en la paroisse de Mouillercn. ljn curé des alentours n'a pas manqué de noter
qu'<< A Mareuil, des blocs de pierre du coteau furent précipités dans la rivière. f ici) J'entendis la Cure
trcnblcr. Je me précipitai dans le jardin \'.

Il va sans dire que toutes ces calamités causèrent.une << année dizetteuse en bled. Le paûÿre fut ata
abois. Le boisseau de méture se ÿe dit jusqu'à 6 lires 10. Il y eut une quantité de gens qui moururent de faim
dans le Bocage . . . »».Il n'y a guàe amuence sur les marchés même les plus importants comme celui de
Fontenay ou celui de Cholet où est conduit le bétail et, d'oir pourtant, << l'on ÿient de quinze lieues | 60 à7oKljl.
environ ] au moins : de Puy-Belliard, de Pouzauges, de Mouilleron, . . . . ll n'empêche que la ÿoirie est
détestable et que I'absence de bons chemins nuie à la culture et au commerce tt. Les enuis venant du ciel
terrorisent énormément la population surtout lorsque le sol se derobe sous leurs pieds. Elle ne sait plus alors à
<< quel saint se vouer ,r, alors que les tracas terrestres dlr quotidien, en général, les paysans savent y faire face.

Depuis quatre ans il y a eu beaucoup de rcmous daos la paroisse. Une affaire bien cocasse occùpa lâ
population du bourg de Mouilleron [ 1770 ] :

<< Tout au début de mars de cette année-là, le Sieur Mallet, Proeùleur Royal, inÿilait le Bailli et
Lieutehant Géhétal de l/ouÿant séant à la Châ.taigneraie à se rendre sdns délai à Mouillercn . . . Vÿ que
diflrrents parliculiery du bourg rétrécissate tet s'eùWraient insensiblement du lieu dans lequel se tiennent les

foires sous le prétexte d'y placer des bois, fuùiers, Willes et aùtres . . . Alors que les foires dudit Mouilleron
sonl re ommées et considérables et qu'il s'y rend quantité de bestioux. Or, alo$ que ladite place n'est déjà que

îlop peu étendue par l'elÏel des ehtreplises dofit il est question. Elle se trorme encore diminÿée en solte que les
bestiaur sont rapprochés et repoussés peu à peu jusEt'en la Rue, ce qui proÿoque,
et, est susceptible de provoquer, de plus en plus d'accidents el d'inconÿénients
contraires à la sécurité publique et au bon ordre qu'il leur incombe d'assurer . . .

Pressenti donc par soh supérie r hiérarchique, Maî|re Jean-François-Joseph
Moreat, Écuyer, Seigneur de la Grange I q,ti tut Baili et Lieulenant Générâl de I ?45 à

Il84l, et qui étail bien cohnu par ici, arriÿa à Mouilleron, au matin du 6 mats. ll
descendit à la Maison de la Motte I chàtear) el, de là, par la Rue de la Fontaine,
gagnait le fameur Champ de Foire . . .

C In câthé&Âle de Luçotr

À la ÿérité | d'aprèslew nppon), cefut un spectacle peu engageafil Wur
leurs yew - avec we épreuve sans doute aussi poul leurs nadnes - . . - À I'entrëe
même du Champ de Foire, à la monlée gauche, un premier tas de fÿùier
appartenakt à uû dënommé Durand, habitant du lieu, lequel, conroqué et prié de

I'enleÿer au plus ÿite, promit d'obtempérer. Un Peu Plus loin, loujours à main
gauche, une « mouche » [ laut et gro" ra. ] /e .fagots de genêls cl un second las de

fumier, les deux appartenant à un certaiû Mocquet, lequelinvité co mele

I

I

,a



É,. a pricédent à y mettre boü ordre, p.132

se monlra moi s disposé à s'exécuter . . . objectant que

l'emplacement dépcndait de la Girardière . . .

Q lj chemin de la Forrair,". à gauche l'atrcien châmp de foire

[ fiefqui dépendan de Sl-Mâuriceie-Girard el qui se trouve, à gauche.

cn bordure du.uisseau et le chentn de lû F.'ntaine I
. . . r'oisine et qu'il lui était plus commodc de déposer ses

ordurcs à proximité de son étable deûandont - en

conséquence - au moins uh délai. Puis, loute une série
d'autres .fumiers appa ananl ceux-ci à Cahors, de la

famille du Régent linsritureu l, â Geztain I lnuis ] /e
cabaretier biet connu, à Rouet le Wrruquier, à Métayer, à
Maître Frouin, le ûotaire, à Guichet, l'huissier, . . . toules

t

(

(

gens qui, sur la sommation à eut signi/iée, .feront le néccssaire. Puis, aulour d'une petite ûoison, conslruite sur
la place même des Foires, des baraques en « bouzilly » | en geîèr, chaume), des ballets lpftan f couÿerts de luiles,

une paltssade et ehcore . . . dufû iel | 1l est bien enlendu que la femme Bichon, qui en esl lenancière, deÿra

dëmolir tout ce qui etuloüre sa maison el, elle aussi, fairc disparaître son.lùfiier. De phs, lout à côté, elle
possède ùn puits qui s ouÿre au kiÿeau du sol et qui fait redouter la chute de personnes ou d'animaux- Elle
devra, soit le combler, soit en entourer I oilce d'une margelle de prolectioû aÿec des « pierres plattes » ( sic )
pour le fermer. Plus loin Wreillefieht, conloÿmakt encore le Champ de Foire, I'lnspecleur se heurte à nouveau

à trois fumiers se joignant et appartenant à Grallard, I auberÿste des « Trois Rois », à Nau, le marchand de

feret, àMorin, le tuarchand potier d'étai . Mais, toici le bouquet, le même Sieur Morin lner'ê) pour mieux

s'assurer son espace ÿital est en train de.ïaire éleÿet une rette devant sa maison s'approPriant ainsi une

porîion de terrain deÿant sa cour. Les maÇons s'y allairent justernenl. lls doiÿent en afiêter la conslruction sur
lechampetdémolircequiestdéjàfail.LeSieurMorinÿeutparlementer,obtenirunsursit...Inutilel...Le
dimanche 18 mars de ce e dite année, à l'issue des vôpres, une aûnonce esl.faite à la population par le
ministère de Michel Gellot, premier huissier, décourageant toute résisla ce olt toute ÿelléilé de prendre ses

liberlés coù e aÿd t. Der afiekdes atlendent les rëcalcitrants | . . »r.

L'ambiance dans les âuberges, cet après-midi-là, ne fut pas des plus calmes. Il y eut plusieuN procès

également par la suite parce que des oflices religieux furent troublés par le bruit et aussi parce que des üolences
y furent cornmises. Des gens pris par le ün ont échangés, facilement d'ailleurc, insultes et coups. Il y eut aussi

des turbulences avec l'affaire de la rétribution des dirrzes.
Un nouveau cùrc, Messrie Mathurin-Louis Vergès esl arrivé [ \'t 72-'131.ll

vient de la paroisse de Laircux. Il ne devait pas rester longtemps en celle de

Mouilleron. Aussitôt, il fut << pris dans les renous qui avaiehl amehé le départ de

son prédécesseur Messire Le Faulcheux. Il ne pul s'y nainte ir d'dilleurs tt et
son miûistère fut brefet agité. De plus, il arriva dans la paroisse avec une santé
déficiente. Il fait une relation amàe de son passage :

<< À peine fus-je conva,lescen, I de la maladie du charbon pcsrilentiel ], 4ue /e

Prélal me nomma au Prieuré-Cure de Mouilleroh-en-Pareds qut procatait un
bénéfice de 2.000 Frs . . . Le collateü m'ayant caché tout le dangereux de cette
démarche, m'engagea à en prendre possession . . . ce que je fs le 28 août de cette
annéeJà | 1772 ) . . . L'allaire élait délicate. ll crùt llePl.élÀt) que je pourrais en

venir à bout par la force de la protection. . . Je pris chat en poche . . . Àussi, fus-
je dupe | ».

Messlre Vergès a, de sùite, << maille à partir » avec son prédécesseur. Ce
demier, ,4y'essi,"e François Faulcheux, « r, 'avait été révoqué que de ÿiÿe ÿoix et

sans lorme de procédurc, et nia qu'il I'eut été . . . et, soutenu par ses cofifrères et secrètement par son abbé . . .

refusa de ÿider les lienr » ! [l fallut en venir à une lettre du Pelil Cachet, qùe laMaéchatssée << luy signifa le
jour de la St François [ ête du dit b€néficiaire ], qüt lombait, cette année-là, un dimanche . . . Le Prieur luess;re
vergis) la célébra pour nargÿer ses ennemis aÿec une pompe inaccoutumée . . . mdis, aux vêpres, on luy donna
ce bouq et », I Il devait vider les licux. On lui accorda 600 liwes poù le temps qu'il avait desservi le Prieuré de
la paroisse ; il partit amer et désabusé : <<.Je tù'exécutai al sortis de Mouilleron comme Ha equin avec les
étriÿières », rcconnaît-il- Il était de retour à son âncierme cure de Laircux, un an après [ ]è mai t7?3 l, où il arriva,
rucÂnte-t-ll,. << harassé de lraÿail et de chagin, wide ( si. ) d'orgenL obëré de toutes parts par les emprufits

+

I



1r'*',) 1l,\l t,,, [', {t - t t, r :!il (/t

rtttt /:'L'tt':'t') i i'r,q''
t.;

llai ,./tri,r;r lt6û1
'r11 ,t ',tt' /r/t i'l!:n.'g x,4

I

€ Sisnature du curé vergès p.133
considérables que j'avais été
obligé de faire sans autre
dédommagement que les 600
liÿres quej'eus toutes les peines
du mondc à me -faire payer

4t

t:l

longtentpsaprès...foilatoutelarécompensequejaieaudenêtre(s;c)ln'réàcomplairel...Malhewà
qui s'.tppuie sur un bras de chair | . . . Sil'onaÿaitÿo lumefairedub{eh,onl'eûtpuaisémcntl...tr.

On a appris, dans ce momentJà, que la baroûnie de Mouilleron I er celes de Mervenr, vouvanr ] a été
détachée du giron royal. Elle a été donnée « en apanage tt aùfrèÎc du Roy, le Comte d'Artois [ tutur Charles x ]
sur le moment de son mariage avec Marie-Thérèse de Sâvoie.

Et, on a appris, égalem e1l, qr'<< uh Éd du l0 mars IzTi intcrdit les sàpultures dans les éghse.r ». Pour y
avoir contrevenu en inhunant, dans celle de Cheffois, touis-Joseph de Liniers, seigneur de la Rousselière et de
la FoJJe [ fiefdépendanr de Mouillêron ], le curé du dit lieu de Cheffois, a été condarnné à une amende de 50 liwes.

Mcssire Vergès partit sur ces entre faits I Plus târd, p€ndanl la Révolution, il sera élu à Iaplualité des voix. Présidenl
du Corps Municipâl d€ Lairou\, le 26 fé\rier 1790 er néarunoirs il faillir être pcndu par ses admhisrrés. Il rvâi1 égalemenr prêté

serment. Il mourra en cene paroisse enjuillet 1793 après quâtorze jours de mâladiel.l,À Cure de Mouilleron demewa
vacante pendant cinq ans. Seuls les desservants I vicaires enlre âutres ] célébràent les offices et gérèrent la
paroisse. Ainsi se succedèrent pour I'administrer : Messire Raineteau, curé de St-GermainJ'Aiguiller, qui en
assum I'intérim avec Mersire Brazel, << bachelier en Sorbonne »», Messire Goujon, natifde Nieul-sur-l'Autizc,
Mers,re Botrsier, natifde Montaigu. S'y installa cnfin Messùe Biret I né à la Reorrhe en t 744. Il occupa la Cure
pendant la fi. de I'intérim el il continue quelques temps encore son service à Mouilleron avant d'être norrDé cué de St,Philben-de-
Bouaine, en outre-Loirel.

Tous ces changeûrents de prêtre ne plaisaient point. De plus cela faisait sourire les Protestants de la
paroisse qui goûtaient, déjà alors, d'un peu plus de latitude À/
ct surtoùt depuis lgs derniers adoucissements accordés pâr
le Roi I en l7]6l.

Signâture du curé desserart Biret I
Moi, JeaD Rousseâu, inlassablement j'émutais

)ol

mon pàe Dous naler tolutes ces <<querelles de clocher », tortes ces tribulations qu'a vécu la paroisse.
<<Ah ! mon fils,me disait-il encore,Te ze souviens également de cette saison, celle d'après ta quifizième

<<annallle tt |1176f, celle où trnur la première fois tu as pris en charge nos b@ufs attelés à la charrue et puis,
qu'awc une grande ferté, tu labouras tes premiers sillons. Te souiens-tu. lean mon fls, des grandes
calanités qui surÿinrent dinsi que de ls grande sécheresse qui nous accabla cet été-là ! Qu'avions nous donc
fail pour mëriter un tel chàlit ent ! Nous avions pourtant porté encore une fois en procession malgré la torride
chaleur la statue de nolre saint Wlrcn Hilaire jusqu'à une fontaine miraculeuse proche afin de l'immerger
espérant qùe notre saint Wroissial exauce nos prières el nous envoie Ia pluie si attendue. Mais, lous nos saints
et même Dieu oht fait la sourde oreille »».

La seüe reponse, qu'il y eût du ciel, fut un trernblement de lene. Cejour-là [ 30 alril17761, <<à 4 heùres
42 minures, le ciel étail serein. Un vent froid de Nord-Est quart de Nord soÿllait aÿec ÿivacité. Ce fut un
tonnerre souterrain, un bn)it sotrd comme uke ÿoilure traînée à si, cheÿaux. Ia maison fut ébranlée. Un feu
souterrain faisait effort pour déboucher et ne le pouÿait pas . . . t'. Les misères continuèrent ainsi pendant

encore une décennie avec des cycles d'internpéries et d'epidémies epouvantables. Il y eut une grande

sécheresse. On ne vit << Pas de pluie dù 29 juik jour de la St Pierre jusqu'au 29 septembre, jour de la Sl Michel-

3.'

L'étéfut brûlant, les eatLr rares et les înce dies furent nombrer, » [ 1?78 ]. Les

années suivantes ne furcnt pas meilleures.
C St Hilsir€ paùon de lâ pâroisse de Mouilleron

Ce fut, à cettc péiode, que la Cre de Mouilleron frrt de nouveau occupée.

Un jeune ecclésiastique de la région s'y installa I pritrtemps 177E ] :

Messire Mai.e-Bulhélâny Guinefolleau. Il était âgé de tenle cinq ans I il est né à

Benet en I 743 où il exerçait les fonctions de vicairc âvânt d'être nommé litulairc de la Curc de

Mouitleron). }./.onsierJr Guinefolleau est à peine en place, que, la paroisse a I'honneur
de recevoir en visite pastorale I'Evêque du Diocèse, Moûseigneur CharlesJsidore
de Mercy. Naturellemert cette visite fut consignée I 12 mai l?78 ] :

« Aujourd'huî. douze du mois de Mai mil sept cent soixanle dix hu ûous

nous somnes rendus t'ers les neufheures du atin de Cheffois en l'église
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honneurs accoutumés pat le Sieul Maie-Barthélény Guinefollcau, prêlre du Diocèse de ld
Rochelle, qui cû est curé depuis eû\'ircn tois mois, par le Sieur Pierre-Joseph Biret, prétre
de notre Diocèsc f deL!çoîf depuis dix ans, ci-deÿant dessenaût de la Paroisse, et por un
grand nombrc d'habilants. Après les prières ordinaires, nous arofis procétlé à notre visite,
que nous el'ons commencée par celle du Saint-Sacrement dont nous aÿons donné la
Bénédictioû aÿ peuple et no s aÿons constaté qu'il faudra ôter les boutons qui sont aulour
de l'Ostensoir et y mettre une glace à la place de celle cassée, que le tableau de l'Àutel
Principal | rcpftseîranrst-Illlaitref est pourri et hors d'étal de seruir, donc à renoloeler, que
les cartoûs sonl déchirés et qu'il en.faudrail d'autes ai si que d autres chandeliers, qu'il
contiendrail d'ôter le siège actuel du Sanctuaire poÿr y etlre un fauteuil propre ouune
banquelle recout'erte de velours d Utrech, que le tableau de l'Autel de la Yierge est déchiré
et fort indécenl el par conséquent à ôler incessammerll, qu il en faudrait un autre ou plus
tôt repeindre le Retable, en ôtant la jigure de la mort posée dans I'emblème de la Trinité,
qu'il y làudrait I dans l'église f une autre pieÛe sacrée aÿec des cartons neufs f q]u.e l'oaposc
wt le Calice f cl des chandeliers neuli alin que I'on puisse célébrer conÿetableme t le Saint
SacriJice : que l'église, entièrement ÿoûlée autrefois, n'est pas même tillée | î'apas de

plafond, de lambris ] ar Sanctuaire et au Chæu/ ; qu'ÿhe grcsse pièce menace ruine qui sera à
remplacer et qu ilfaudrail partout tiller et lambrisser le Chrzur, qu'il serait besoin de

rétablir la pisciûe des Fonds Baptismaux, d'y at oir un coutercle et un tdpis poÿr les couÿrir, et de faire fermer
à clefla balustrade qui les ektoure et nous alons cohstaté qu'il faÿdrait des l/ases de Saintes Huiles en argenl,
qu'il faudruit changer aussi lc rase de I'Huile des Infirmes ainsi que la Custode pour le Viatique aux Malades,
et que I'on aurait intérôt à se mÿnir d'uke Custode plus cofimode et dont le pied puisse sertir pour I'Huile des

I firmes et que le toit de la Sacrtslie d grukd besoih de ftparulions et q 'elle ne possède pas sufisamment de

meubles, et qu'il y faudrait une commode et une.trmoire. Pour le linge, il serait nécessaire de se procurer 2
corporaux de toile fûe, propre et sûrc, l2 purifcatoires I morchoirs fins pour s'essuyer les nanr^ \, 2 surplis, 4
rochets, 2 aubes. Il n'y a ni Manipule ni Etole à l omement ÿiolet, ilfaudrait s en munir. Il y aurait lieu
d'acquérir une chasuble de soie de loules couleurs arec manipules, étoles, bourses el ÿoiles pour Dimanche et
Fêtes et un orneme t noir. Dans l église avons remarqué encore que la nefest remplie de bancs et bancelles en

mauvais étal el sans ordre, que le pa\,é a besoin d'être let'é et réparé ici et Ià, défendons coüormément à l'Édit
Royal du l0 mars 1773 d y enterrer dorénaÿant sous quelque prétexte qÿe ce soit et défendohs sous peihe
d'lnlerdit du Ciûetière d'y faire paccager f paitre f désormais les bestiaux de quelque espèces qu'ils soient
( sic ) . , ». Le bilan est lourd. Comment parer aux frais néÇessités par les réparations et la remise eû état de
l'église et de son matériel ? Monseigneur Mercy examine également où er sont les finances paroissiales tenues
précédemment par Pierre Thibault qui en futle Marguillet I d\2 ré!,rier 1774 au 2 féwier l?7? l. Ce demier a

indiqué le montant des recettes de ces trois dsmières années soit : l.230liwes 3 sols 5 deniers d'où un benéfice
de 560 livres 4 sols 4 deniers qu'il a remis sur le champ à son successeur dans la fonction : Rerté Drault,
ûarguiller, acflelleûent en cxercice.

J

€ Église de Mouilleron, sculptures sâccagées pendal les guerres dereligion

Comme cette sorrne ne suflira pas à couwir les dépenses

enüsagées, l'Évêquc a décidé que désormais tous ceux qui âuront des
châises personnefles p aieront àla Fabriqüe 12 sols annuellement et
ceux qui se serviront des bancs I de l'église ] 20 sols. Et, s'il se trouve des
emplacements disponibles, ils seront rnis à la criée. Precedemment le
rapport des bancs s'élevait annuellement à 50 lilres.
Mais le paiement des chaises ou des bâncs pour l'office du dimanche est
bien trop lourd pour nombre d'entle nous.

De plus, chaque a-ûrée, la l'aàriqùe dispose de la location du Pré
de la Vendie, affermé au sieu Antoine Fcrrand I charpentier à I'Huctière ]
pour 200 liwes, d'une pièce de tel.e à St-Germain dite « /es
Chaînelières »> louée à la Demoiselle Marlel, de plusieurs rentes, de
plusieus dîmes et autres oblations I dons ] fâisânt un total de 250 livres.
Monseigneur de Mercy ordonne aux marguilliers de se conformer à ses
ordonnances dans l'âdministration du temporel et leur interdit de faire
d'auftes dépenses extraordiûaires tant qu'iis n'auront pas fait face aux
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Pendant lâ visite de,lloxrer?ierr I'Evêque, il y a eu

ùn gmnd nombre de cerérnonies. Un gand nombre de
paroissiens y ont assistés assidûment notamment celle où
Monseigneur s'est fait présenter les Conûéries. ll en existe
tois très actives I en 1778 ] : celle du Sarrl-Àoraire I existâit
déjà en l5l4 €l est Ëtée juslement le jour du Sâint Rosâire, le lè
dimÂnche d'ôcrobre ], celle dt Saint-Sacremenl, celle de /a
Charité. Celte deûiète a pow seul revenu des oblations. Sa
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sec,éla]Jc, Ma.lcmoisel/e Naud, a montÉ les comptes au Prélat- ll s'y trouvait en caisse 204 livres. Il y a
égalemcnt d'autres confréries plus ou moins délaissées : celle de )a Sainte-yierge I déjà en ptace cn l5]4 ] el celle
de Sairt-Mcolas I aussi déjà en ] 5la l.

Monseigneur l'Evêqte s'cst également intéressé à d'aùtres pieux bâtiments : << S'ëtant inlôrmé s'il .v
dÿait dcs chapelles, iljt répondu qu il v avait une chapelle de Saint-Laurent d une yaleur de 40 lires
environ, chargëc d'utte messe dont le titula[re est Messîre Piete-François Rodier >». Cella << Chapelle de SainF
Laurenl »t f dite aussi ('ha?elle du Gra dCin?tièrc et si.\e au Fiel des Tier../ies, exisrail bien aÿant 1534, date d'une âutre

anréneurc \isrre ] est, aujourd'hui, sous le « Pd tronage Céleste du Malryr », pour avoir été à l'origine sous le
<< Patro age T crrestre », de la fafiillc Laurent ( sic ). Cette ligûée était jadis parmi les plus aisées des familles
de la bourgade de Mouilleron. Plusieurs de ses membres : Jacques, ..r, . :. . tî ,
Pieûe, Lauent . . . se rencontrent en plus d'une circonstance dans les
affaires de la paroisse. Une des branchcs de cette famille deviendra la
famille de Beaulieu.

Hélas, cette chapelle est quasiment en ruine. Il est certain que
le culte n'y est plus assuré et, que, le titulaire, er échange de la rcnte
qui lui en revient, acquitle la,,l.lesse I meosueue ] due 1à ou il le peut I
c'esr-à-dire I à l'endroit or) il réside. Ce n'est plus forcément un des
prêtres de la région depuis qu'il a été passé tn << acte de résig ation en
Cour da Rome, de la Stipendie ou Fondation des l,ourens », î It32-367.
Ledit acte de prise de possession de ce même bénéfice montre qu'il est
tombé entre les mains de Mess,ie Pierre Chevâlier, prêtre, appartenant
au diocèse de Poitiers-

Le Préfat a aussi demandé qu'on lui Fésente également les sages-femmes, «persorzes instruites tt,lli
a{-on précisé : Anne Briffaùd et Marie Rambaud. Également. il a voulu rencontrer le persomel enseignant de la
paroisse dont le « Régerl » [ l'inniùteur ] : David-Theophile Cahors ainsi que la « nairre$e d'école »»'.

Mademoiselle Françoisc Friot de Launay. Ils ont l'un et l'aute ùne pension prise sur les << secours royaux t . Le
premier peryoit une somme de 100 liwes, Ia seconde 50 liwes.

Monseigneur de Meqy s'est aùssi enquis du nombre de paroissiens pratiquants de la pâroisse : 800
communiants. Mais, le curé lui a signalé qu'il y a égâlement qualque 300 protestants. Puis les dits paroissiens
ont été inviter à assister à l'office religieux. Tout Çela a été consignél. << Nous aÿons ensuite entendu la Messe
après laquelle nous ayons administré le Sacrement de Conirmation aux personnes de celte paroisse f à! noûbrc
de 70 individus I c/ de celle de St-Germain I'Algzil/er [ 25 penonnes ] qui nous oit été présehtées et que nous aÿons
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jugées sqtisaùùent instruites leur ayaht fait faire .l dbod les instructiohs que nous
avons jugées convenables ».

Le nombre de protestants a certes dimiûué mais, pami eux, certains sont toujous
aussi virulents voire üolents. Deux liàes, l'un Métayer dit La Bare, l'autre Métayer dit
La F'ontaine, onl patticipés au Colloque protestant du Bas-Poitou I l7t0 ]. Métayer dit l,a
Forrairre est le ministre de Mouilleron dont relèvcnt également les protestants de la
paroisse de Saint-Mauricele-Girard. À ce moment-là, un armateur et négociaDt de ta
Rochelle, un nommé Dangirard, vient en cette parcisse pour cause de mauvaise santé. ll
s'installe chez le jeune docteur, Jean-Gabriel Gallot, son parent, qui doit le soigner. Ce
demier demeure avec toute sa famille au l,ogrJ des Aprelles, duls la dite paroisse de St
Maurice. Ce fut l'occasion pour Dangirard, lui aussi protestant, de faire 1a connaissance
des ftàes Métayer qu'il juge très vite : << ces deLx frères sont d'honnôtes gens et I'ont csl
contenl d cu, qudtul ils lravaillent par ce qu'ils onl du talent et manifestent du zèle . . .

mais ils ne traÿaillent pos ossez, c visitent pas assez .fréquemmenl les maisons des
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fidèles, ils se m,ilent d aflàies étangères à leur p.136
|ocation et las affaires qui sur'ÿiehneût les lroÿÿeûl
paresseux pou/ l'æutre du seigneur . . . Quand atLx

tournées, ils les arrêtenl el les arra ge t comme boa leur
semble et cncore n'avertissentils que le plus tard possiblc
les « anciens » de leur venue »».

€ L'é8lise de St llâuricÈl€"Cirrrd
Le sieur Dangirard, qui se considère dans l'Ouest

co,JJ,riie le << Pape des Huguekols », est froissé de n'avoir
pas eu à Saint-Mauricc. où il effeclue son séjour
médicinal, la visite et l'hommage de Métayer dit Ia
Fortaiae. Et rajoute-t-il :

<< J'avais espéré eh ellet que Monsieur La Fonlaine

-iÇ
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prévenu dès la.fin d'août de mon séjour dans ce pays serait ÿenu me voir. Que du ttoihs, le9seple bre [ 1780

), étant à une demie lieue d'ici, il auratt rekdÿ ÿisite à Monsieur Gallot t>.

Dangirard exprime ouÿertcment son mécontentement. Il avait déjà noté :

<< Samedi 8 septembre, on se prépare à aller demain ( sic \ à une demie lieue d'ici où se lienl
l'Assemblée de ce canton. Les Assemblées de ce canton sont au noûtbre de six. On a commencé le l2 | zottl par
Mouchamp, le l5 on était à Foÿssais,le 19 à Pouzauges, le 26 à Mouchamps, le 2 de ce ûlois f seÿembre) aux
Touches. Et defiain, c'est l'Àssemblée de Mouilleron qui se lienl dahs un terruin de la paroisse de St Maurice-
le-Girard. On s y rend sur les t he res et o ne reÿient guère que vers midi quoique le discoÿrs que prohoûcent
ces Messie rs soit très court. l,a tournée actuelle esl de préparalion, la prochaine, qui commencera le
dimanche 16, sera de communion. Ce jc'ur, dimanche 9, toute la maison Gallot est I dorc | à l'Àssenblée | ôe

Mouilleron l. Je suls res té seul au logis avec u domestiq ede lareligio domindnte I caùtoliq!,el. Notre monde

ne reviendra que pour dîner. Le lemps s'est fort réchaÿlli . .. ». Dangirard consigne ens,uite: « Toul notre
mofide est revenu de I'Assemblée ÿers midi. ll y aÿait, parait-il, enÿiton sept cenl personnes. C'est Monsieur de

La Fontai e qui a ofrcié, béni un maiage el.fail deux bapté es. Son discours a été sur ces paroles de St Paul
« Je m'eîorce à at'oir ma conscience sans reproche deÿant Dieu et les Hommes »- Ce mi istre a élé bon,

siùple, clair, à la po ée de tous tt.Une chose est certaine dans l'esprit d'un grand nombre de persoDnes : le
culte est célébré et si des réunions cômûe celles-ci peuvent se tenir ouveiement sans vexations, c'est que l'on
marche vers la tolérance. Le roi l,ouis XVI est très ouvert en ce sens. Il n'a d'ailleurs pas tarder à olficialiser
cene « blérance » dü1s la pralique par un Édit Royal I eo I?8? ].

Monsieur le curé Guinefolleau, quand à lui, fait assez bon ménage âvec les protestants de sa parcisse.

D'aute part, il a déjà assez à faire pour s'occuper correctement de ses << oèl/es » [ en patois, ouailles ], ses fidèles.
Aussi a-t-il près de lui quelques collaborateurs pour l'âider dans son ministère. Ainsi, sont passés en nohe
paroisse, les Pàes Capucins : Guillaume Plainguet I l7s0 ] et,4y'essire Jérôme qui se sont achamés à ranimer la
foi. De cotélà, tout va mieux depuis quelques temps mais les cieux ne nous soot guète encore cleûrents. On a
eu encore une fois une terrible année de pluie I l?82 ] qui Fovoqua la pourriture des graines en terre et des
débordements partout raûdis que l'été suivant ful d'une sécheresse mânorable. [æs deux aDnês suivantes, il y
eut des contagions qui frrent des ravages considerables dans toute la contrée. Beaucoup d'individus furent
atteints de fièwes malignes et de dysenteri€ qui causèreflt une grande mortalité : << Ilfaut avoir vu ces

malheureux, tous plus ou moins besogneux, malades et mourant sans secours, sinon que celui dÿ curé | t».

Et le mauvais temps continuait, ainsi, on eut encorc une de ces annees [ 1784 ] des plus figoureuses, du
commencement à la fin: << l,e l7 janÿier, il se produisit une teùpête horrible . . . si horible qu'on a voulu
I assitûiler au raz de marée qui, tous les ans, bouleversent les îles dites - Sous le Venl - en Amérique
Méridionale(s;cl...Lachaleurfuttèstiÿe,ilyeÿtühmaûquedefourrage...desvachesdeprix,quiàla
Tbussaint ÿalaienl l0 pîstoles, se donnaient pour 6.francs à Noël !. - - Les propriétaires préféroient les tuer et

lesmanger...»».
€ Louis xvl

L'année suivante I r7t5 ], ce ne fut guere mieùx | <<Janÿier, Féw-ier, Mars
. - ce fut un hirer long et dÿr. Il y eut de la neige, du verglas, des gelées blanches
puis, le printemps et l'été furent très secs. Ce qui jit qu'il n'y eu pas de foin et peu
de blé. Des vaches de l00frs étaieht wndues l0 liÿres 9 sols. Uh curé aÿait,
chaque jour soixaûte pauvre à sa porle » | en moyenne ].

Il y a, à peu près deux ans,le << 27 octobre l78l a été inhumé dans ce
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cimelière ÿ homme, que Pierre Bernard, .farinier, dans cette paroisse, p.137
a décloré s'appeler Jeafi Rousseau ( " t1il ), qui élail son dohestique depuis la dernière
SïJesk, lequel Jean Rousseau, ledil Besnard m'a dit, aÿoir été lrouÿé mort dans sot
moulin des Rochers de Mouilleron par les dénommës Pallardy, Jacques Bérard et Jean
Thibault, hier matin, et qÿe ledit défunt était âgé d enÿiron 50 ans, de taille d'environ
qualre pieds I0 pouces ( u. po plB d l,60 n ), clreÿeu, noirs, déclaré en présence de Louis
Pacleau, Malhurin Bodin el Louis Bernard, a certifié ÿéritable et a signé les témoins ».

C'était uD parent de mon père.
C'est, à cette époque-là, aussi, que moi, Jern Rousseau / aial, j'ai perdu à mon

tour mon père, Pierre Hiliire ( " r78a), âgé de soixânte dix ans environ. Dès qu'il eut
<< WSsé dons I'aÿtre morrde », ma mère s'est empressée de vider toutes les eaux
contenues dans les récipients de la maisoD de peur qug l'âme de flot' père ne s'y noie,
tentée d'aller y laver ses péchés. Ma màe jusqu'au jour de I'inhumation s'est égalernent

abstenu de balâyer le sol de notre demeure de peur encore d'yjeter, âvec la poussière, l'âme de mon pere.
Jetn, mon câdet, qui a aux alentours d'une vinglaine d'« anûailles » [ uléês ] a couru jusqu'à rotre

« àoaraè » [ ruche ] installée, sur Ie coteâu q\t fàil laçe aÿx Bourraclrelies, et a promptement noué un ruban noir
à son sommet afit de dire aux abeilles de s'abstenir de butiner le ternps du deuil, de peur que, par mégarde,
elles ne piquent l'âme de feu notre père. Mon plus jeune fière, Pierre, qui a seize ans à peine, a grimpé
lestement sur notre toit pour y ôter uûe tuile afin que l'âme de notre défunt puisse gagner les cieux. læ jour venu
de son inhumaton, noùs, ses quafe fils, unis comme lgs doigts de la main, nous avons porté sa depouille en

torre après qu€ Monsieur le curé Guinefolleâu, assisté de son desservânl, I'ait beni. Ma mere, Mrrie Ripaud,
piait ettourée de mes sceurs ainées, Marie Anne et M.rie Jeantre, qui étaient accompagnées de leurs époux
respectifs : Cha es Trutet et Jean Tourcaud I Turcauh ]. Arès, que Monsieur le curé ait fait son ouwage, nous
noùs soûunes mis en tâche d'aider le fossoyeur et de pelleter la terre afin de refermsr Ia fosse où notre pàe
reposera désormais de sor << dernier sommeil t .

Moi, Jeau / aiaé, je me sentais maintenant responsable de ma màe, de mes liàes et de toute la famille.
Le jour suivant, Monsieur, notrc notai.e, s'est deplaé afin de regler la succession de mon pere et de rédiger les
papiers concemant I'indivision entre nous tous. À cejour. aussi. je devins à mon tou! la mémoirc vivante de
notte << pèrsounerie »» [ générations d'une même famille vivant sous le même ron ] . La mânoire de tous nos aïeux
trepassés et, Dieu sait, si il y en eurent des nôtres qu'il a rappelé à lui ! Dieu en a rappelé à lui sutout pendant
les épidenies dévastatrices de ces derniàes années I t784 et une pâdie de 1785 ]. Le docteur Gallot, éminent
philanthrcpe, qui deineure à quelques lieux d'ici dans la paroisse de St Maurice-le-Girad, perçoit inteDsément
la dimension sociale de la maladie. Il a ÿu et côtoyé, d'ailleurs, à ces moments-là, bien des misères . << Il laut
aÿoir w celte pauÿleté d'une clientèle paysanne, à qui il manque tout jusqu'à I'espérance. . . ces épidémies
ravageuses, disait-il, soht dùes à la aÿvaise nutrition de la population qui a peu de viande, peÿ de vin, parfois
du cidre et, à qui il manque du pain de seigle, du blé noir, des fruits . . . et, de plus, on constate une défectuosité
de I'eau, qui est sûrement à I'origine de ces dysenteries e démiques etde ces fèÿrcs malignes. De plus, ilya
pami la population pauvre un manque d'hygiène évident, une insufisance de ÿêtements, qùi sont pourtant
glossiers. Ils oht de mauÿais couchage et, parfois, ils dorment avec leÿN bestiaùr. D'aùtre Wrt, ils n'ont que
de la résine pour s'éc,/airer, continùe le Docteur Gallot, qui côtoie tous les jours ces iséreùr ! Il faut aÿoir ÿu
ces malheurcux pé/i/ dans leurs ordures ! Et, dit-il encore, ifulort îrop conJiance au, charlatans, aux procédés
mystérieux ÿoire à la sorcelleie et puis ils sont emplis de préjugés tenqces I Nos pauvres gens se tuent eb.-
î'têmes en ne ÿoulont pos se raryorler d a aÿis des édecins, ils se laissent tuer par les « médicastres >r, qui

leur fournissenl des emplâtres et des pilules à l'e.ffcacité sÿspecte ! Heureusemeht, cotûi )e-
t-ll,je suîs aidé dans mon arl par les curés qui m'appellent souÿent pour erlr et pour leurs
paroissiens t , D'àllleurs, il fait depos€r des paquets de médicaments dans chaque
paroisse. l,e docteur Gallot, devant une telle misère, propose, pour y remédier, d'obtenir des

fonds publics pour les voies de communications mais surtout pour les nécessiteux qui
tBvaillent dans ces insalubres ateliem oir se fait pourtant du si bon « drcguet » lriss[).ll
tente de créer ùn service des epidémies, Il souhaite également quc soit fait des distributions
de vivre donl du riz et surtout il incite à la vulgarisation de la culturc de la pomme de terre I
1785 ]. Il propose que soit créé des hospices de charité et même des matemités qui
sauveraient bien de nos femmes, afin, dit-il, << d ôviter à ces pauÿres femmes d'être
nassacrés par des matrokes doulauses »t.ll participe à la création de cours d'accouchement.
Ce bon docteur se dit prêt à contribuer à lâ création de ces fonds et il invite à en fairc autant
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tous ceux qui sont plus riches que Iui ! p.138
€ Acre maria8e Rousseâu-Sârrazit

Toutes ces mauvaises coûditions sont

certaineûert à I'origine du trépas de ma première
épouse qui n'avait que vingt deu\ aûs lorsque
Di(u l a rappclé à lui I r'8s l. C Élail. sepr mois
après nos noces et pcndant cet été qui fut si
épouvantable. I1 y eut d'ailleurs, cette saison là.
peu de fourrage, une mauvaise récolte à cause de

la pénurie d'eau qui provoqùa la défectuosité de
l'eau des sources et des puits. Cela amena encore
une épidernic.

J avais épousé MadeleiDe Sârrâzin
quclques temps âprès le décès de mon pàe. C'est
rot caré. Monsieur Guine[olleau qui nous â uni.
Il a consigné l'acte : « L'a mil sepl cenl quatre
ûngt et quatre le seizième jour du mois de
noÿerûbrc après la publication des bans du futur
maiage entre Jea Rousseau fls majeur de

deffùnt (.sic) Piene Rousseau et Maie Ripau d'une parl, et Madeleine Sarruzin Jille mineure de Pierre
Sarrazitt et de Jeahne Coulais d'autre part, tous les deut de celle paroisse, faite en cette église à notre messe

poroissiale après qu'il ne fut trouvé aucun empêchement ou oppositio et d'après les lançailles dîtment
célébrées, je soussigné pieur curé de cette paro[sse ai reÇu le muluel consentement de mariage des fufiires
parties et leÿr ai donné la bénédiction nuptiale avec les cérémonles prescrites par la Sainle Eglise, prèsenrs er

coûse lants: Marie Ripau, mère de l'épout, Pierre, Jean et Piete Rousseau, ses.frères, et Pierre Sarrazin,
père de l'épouse, Antoine Tripoteau et Louils Annereau . . . à ce req is qui ont attesté ce que dessus pour l'âge,
la qualité et le dofiicile des susdites parties qui o l déclarées ne savoir signer - Guinefolleau curé de

En juin, dc l'année suivante, llladeleine décédâit. Quatre jours après ce malheur, et
juste le lcndernain de son inhumation, on fit la noce de mâ mère Marie Ripaud, âgée de
cinqua[te cinq aûs. Ma mèrc aurait bien voulu prendre époux plus tôt mais il n'était pas

question d'epousailles en mai car ne dit-on pas g:ue << noces de mai I sont ] aoces

mortelles » | Aùssr, elles furent faites le lendemain de la Saint-Jean [ 25 juin 1785 ], juste

après les fenaisons qui furent précoces en raison de la grande sécheresse. Presque tous ses

et1fants étaient pésents-. << P[efte, Jeaû et Jea Roÿsseau t». C'est ce qu'a noté le curé dans

son registre.
Ma mère a épousé, en secondes noces, Pierre Mussaud, natifdu fallud-Sainte-

Gemme des Bruyères. Il est veufde I-ouise Baudoin. Un contrat de mariage fut établi
stipulant que chacun conserverait ses biens propres mais que dorénavant tous viwaient «.i
même pai et même pol » partageant les tâches et ies «y'rils â ÿenir n. ll en fut de même
pour mon mariage et mon rcrnariage.

Un an après mon veuvage,je me suis remarié avec Jeanne [ 2 juiller 1786 ] qui est la
nièce de mon récent « bia-père » lbea*pèrel. Jeanne a pcrdu son pàe, René Mussâud. Sa

mère, Perriûe Bâûdoin, alors veuve s'était remârié avec Louis Parpaillon. De ce fait,
Jeanne m'a épousé sous I'autorité de son beâu père. Nous étions entouré, cejourJà, de toute la famille. Jeânne

portait unc robc de lin couleur bleue et unjoli bonnet qu'elle avait brodé.

Quelques temps avant nos roces, Jeame avait quelque perl «Jell son bonnet
derière le moulin »». Aussi notre prcmier enfant, Jean vint au monde sept mois
plus tard [ 23 janvjer 1787 ]. Pour son bâptême, Monsieur le curé était assisté d'un
desseNant MeJsire Boussircr, son vicaire. Ce fut mon lière cadet, Je.n qui fut
son parrain el Jeanne Brossar,l. sa marraine,

La maisonnée a dorénavant une bouche de plus à nourrir. Lorsqùe nous
sommes toùs réunis pour prcndre nos repas, nous sommes fort nombreux. Il y a
nolue <. bia-père » 9!i occupe désormais la place de notre défi.rnt pèrc. Ma màe se

tient souveût derrière lui ou près de l'âtre.



Moi, Jean Rousseau / birl, je me place à l'autre bout p.139
de la tâble. Jeanne vaque plus ou moins entre la table et la marmite
bouillante accrochée à lâ crémaillère au-dessus des braises de la
cheminée. Elle noùs sert ou bien parlbis c est notre mere, qùi d ailleurs
depuis quelques temps, se rabougrit et sc courbe de plùs en plus.

Certains de mes frères sont assis ou se tiennent debout aulour de
la table ou près du foyer'. Je î, fifin cadet,va maintenant sur ses vi[gt
trois ans, Pierre, son puîné qu'on appelle Pierre /'aind porte dix neufans
enviroû. Pierrc, le cader, Ie benjarnin de lâ famille, est le « corric » de

notre màe I c est à dire le demier qu elle â poné ] ; il a, d'après ellc, une quinzaine d'années ou aux environs. Ce
soût tous de solides gars âprcs au tlavail taût eû notrc borderie qu'€n leur méticr de « ftasson de terre t . C'est
Dotre pàe, qui était lui âussi maçon, qui nous a enseigné son art. Pas plus que lui, noùs ne savons lire el écrire
mais ûous savons compter et mesurer. C est un méticr dul mais qui assure un revenu supplernentaire non

raclé l'assiette chacun d'entre ûous la range soit sur le manteau de la cherninée soit dans I'unique grand tiroir dc
la table. Puis nous partons faire nohc ouwage. On revient pour le (( dirrer », après qu'eut sormer I'Angélus de
midi. Pendant les grands travaux d'été, ce repas fiugâl est pris à l'extérieur. Soit dans les près pendant la
fenaison, soit dans les <<ÿersennes »> | grards sillons ] pendant la moisson, soit dans les « /ayon.r ») pe[dant les
vcndanges. Cet « er-cas » se compose, alors, seulement de quelques tranches de pain Aottées d'ail ou d'oignon
el accompagné de liomage sec. A la be)le saison, on y rajoute quelques Auits que l'on cueille au verger ou
quelques baies sauvages rarnassées au long des chemins-

tajoumée finie, après l'Angélus du soir, presque au coucher du soleil,
on rentre à la maison. On prend de suite le « sorper » constitué géneraletnent
d'une soupe faite de la même manière. Quelques fois, en plus, on mange un
ceufchaud gobé au creux de la main si la màe ne les a pas tous vendus au
« coqÿetier », qlui passe régulierement. Sinon, avec précaution, elle les garde
en résewe dans un panier à casiers. À ce maigre souper, on rajoute et seloû la
saison, quelques liuits secs : des noix, des noisettes, ure poûme raiûette sâuvage, des guignes et des nèfles que
l'on cueille, elles, en forêt sitôt les premiàes gelées. Le dimanche et lesjours de fêtes, dans les bonnes années,
ma mere améliore I'ordiûaire. Elle cuit une poule au pot qu'on appelle ici une « gllize » ou un chapon pour la
NoëI, un agneau pour Pâques. Pour Ies célébrations d'avant Carême, la Chandeleur, le Mardi-glas ou autres
fêtes carillonnées, les femmes confectionnent diverses pâtisseries 4." rr 6e1srias » | Eàreaux firrs qu on mânge à

Mardi-crÀs l, des crêpes, des beignets, des merveilles aromatisées, et suqées au miel de nos ruches, ou une
grande quantité d'« lclrddi » [ espece de galene plale dont les bords sont légèæm€nt relevés ]. Heureux, celui qui mange à
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négligeable. Commc nous n'arrêtons guère, nous avons dc solides âppétits.
En tant qu'aîné, j'ai maintenant la charge de rêciler le « Bénédicité » rendant ainsi

grâces au Père Céleste dÿ << paih quotidien » qu' veut bien nous accorder- J'ai aussi la
charg€ d'entamer la miche en traçant, auparavant sur sa 6oûte, un signe de croix queje
fais avec lâ pointe de mon couteau, ceci en souvenir du « Calÿarie de Notre Seigneur »».

J'ai la tâche, aussi, d'en découper des morceaux, proponiornés à l'âge et aux tmvaux
foumis par chacun en ttotre << communauté tt On prend le premier repas au lever du soleil.
C'esl le << déjeuner »» puisqu'il rompt lejeun de la nuil. ll corsiste, hors des temps de
disette, naturellement, en une soupe bien gamie. Elle esl composée de choux, dc raÿes, de

navets, de pois, de fèves, de toutes sortes de légumes de saison. On y âdditionne des
herbes aromatiques, des mcines sauvages et, auxquels, on rajoute selon les moyens du
moment, du lard, un morceau dejambon, de la saucisse sèche ou encore un morceau de
couenne ou bien un peu de beurre, de l'huile ou du saindoux. Ma femme, ou ma mere, se
charge de nous servir celle << potée tt aÿec lne << cutllère de fer à tremper la soupe »» dorrl
elles emplissent nos écuelles. Nous y trempons des tÉnches de pain rassis. Après avoir

sa faim. Ce n'est pas toujous le cas lorsque nos garls vont aux
« /orrée.! », coûme domestiques ou comrne on dit comme « genr de
journée r».l*rr slatùt n'est pas brillant. Ils sont souvent relégués en
bout de table se contentant des reliefs du repas de leurs maîtres,
suçant les os ou croquant des abats rabougris, ce qui est à peine un

€ l/Js << échôdis »r
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Le paiû que l'on mange est cuit, ici âu foul commun p.140

du hameau de la Sauvagère, et par nos femmes. Il est souvent noir, fait
de scigle, d'orge ou de sarrasin voire d avoine pendant les périodes de

diselle mais aussi de « rrlleil ». qui cst un mélarge de blé avec une autre
céréale. Lors d'une fête, une noce dans la farnille par exernple, les
femmcs confectionnent surtoÙl dc grosses miches de pain rondes à la mie
plus blanche et plus savourcuses qu'à l'accoutumée. On les mange
fiaîches. Cet << ordinalre », amélioté, est un wai luxe. Pendânt sa

menstruation, Ia feûrme ne saurait pétrir la pâte à pain. Ce serait nohe
<< nourriture sacrée »> qu'elle souillerait. C'est ma màe, qui pourtant est

bien âgée, qui s'en charge alors aidée par les plusjeunes femmes du voisinage ou bien ce sont les hommes qùi
le font s'ils sont libres. C'cst une dwe besogne qu'il faùt effectucr tous les quinzejouls pour nourrir une grande

maisonnée. Je veille à ce que le pain ne soit jamais toumé à l'envers. Ne pas respecter le << pain quolidien » qve

Dieu donne esl une profanation. Et ainsi, que Monsieur rrot cr,/é, lc rappelle sans cesse, cela entrainerait les
pires catastrophes. L diable enherait dans la maison, l'arg€nt s'enfuirail. Il parait que dans certains foyers qui
ont fail ce sacrilège la Sainte Vierge, déposée sur la cherninée, s'est mise à pleurer. Et, de plùs, ils n'ontjamais
pu trouver de mâris pour leurs filles . . . On doit aussi veiller à cc que jamais aucun couteau ne se Eouve à être
croisé, ce serait également ùne oftènse à la Croix et au sacrifice du Christ, noEe Seigneur !

Moi, Jean Rousseau, /'dirrl, je tiens à ce que chacu[ d'entre nous respectent ces choses-là et que tous
me respecteût également. Je suis devenu leur « anclea ». À mon signal, sitôt le « rorper » terminé, on s'installe,
nos ouwages à la mâin, pour passer la veillée. L'un, de mes ileres, se charge d'alim€nter régulièrernent la
cheminé€ avec quelques << charibôdes » qi crépitent éclairant parfaitement Ia pièce, puis il reprend son travail.
ll fabrique et sculpte dans du bois tendre de noisetier des aiguillons qui servent à guider rros bceufs. Il fait aussi

d'aukes menus objets de meûuiserie : des manches de
serpettes, de faucilles, des râteaux et également des barreaux
en bois pour les « éc,/ral1as » [ uameres ]. Un autre,
confectionne des seâux, des écuelles, des trépieds. læ plus
jeune, Pierre, en compagnie de notre beâu-père, émondent
des ûoisettes, des noix que I'on passera au pressoir à main
afin d'obtenir un peu de cette précieuse huile que nous
aimons tant. lls écossent aussi, parfois, des fèves, des pois

secs et ils trient égaler]]reût ld << mogette t, I hâricots blâncs secs ]
utr«échatta»ù

læs femmes de la maisonnée ne demeurent point inactives. Ma mère file de la laine parfois du chanwe
selon le moment. Jeanne, <<racabille »» f repare, raccommode ] et, du pied, balance le berceau où dort notre petit.

Quelques fois, je donne la main aux femmes, leur teillant leur chanwe ou bienje carde leur laine, qu'une fois
filée, elles menent en «-fLsées », avant de la tisser ou de lâ tricoter. J'exécute parfois également des travaux de

tissage sü un rustiqu e püil << métier »',, patfois je fais de la vannerie. Tandis que tout le monde s'active en

silence, je récite à haute ÿoixle << Paîer Noster tt et des << Aÿe Mar,a » pendant une partie de la soiree. Puis, je
narre des histoires de famille, celles, que mon pàe nous avait si souvent contées.

Lc temps de la veillée passé, c'est le moment d'aller se reposer, Quelques-uns d'entle nous sodent pour
se soùlager sur le fumier tandis que les femmes installent quelques paillasses à même le sol pour les plus jeunes

de la maisonnée et les disposent à travers le mobilier. Celui-ci se compose d'une Iongue et loude table,
flanquée de barres aux pieds robustes, qui occupe le milieu de la salle, deux bancs, quelques chaises. I y a aussi

armoires et deux lits assez élevés enveloppés de

rideaux de serge grise, pour l'un, verte pour l'autre.
II y a une hierarchie très precise des lits

comme des places à table. Dans le lit d'honneur,
installé le plus proche possible de l'âtre, couchent
les plus âgés de la famille. Ensuite, Ie fils aîné et sa

femmc puis les autres enfants. Enfin viennent les
filles et les servantes iNtallées toujours plus en

s'éloignant de la cheminée. Les hommes célibataires
couchent dans la pièce voisine mais plus
généralement dans le grenier ou le fenil. Des

étrir le . deux rofbûdes
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berceaux jouxtent les lits. p. 141
La cheminéc, au pesa[t linteau de pieûe de

calcaire dure ( ou de granit pour les plus ricbes ), rougeoie
toute la nuit. Quelques bouts de tisons entretiernent
un peu de chaleur. Dès que tout le mondc cst
installé, sans tarder, je souffle la chardelle ou plutôt
la lampe à huile, qui coûte tout de même moiûs cher
que la bougie. Comme << les chats he ptssent pas
d irli/e », il nous faut économiser notre source de
llrmiùe car, << brûler la chandelle par les deux bouts
», ruinerait la maisonnée ! Demain, l'ouwage nous

attend. C'est ainsi que se déroule notIe vie de l'aube à la nuit et du berceau à la tombe. On sait que la vie
tcrrestre n'est qu un passage sur un long chemin semé d'embûches. Pendant ce fiaûchissement, on doit mâter
son « Pdralri ». récompense suprême qu'a promis Monsieur a crrré. k labeur, les épreuves, la foi, ouvrircnt un
jour les portes d'une vie meilleure dans le monde d'en haut.

Moi, Jean Roussesu, l'aîné, je dorne également le signal du levet a\ « chant du coq t», àla << pique du

Jbrlr ». On ptend alors rapidement un repas :le << déjeuner » gni rompt lejeun d€ la nuil. Dans une écuelle,
chacun se serl quelques cuillerées de la soupe préparée la veille par les femmes et tenue au chaud dâns l'angle
du foyer. Je distribue les tâches et chacun y pan sans tarder. Si le travail ne presse point trop, le plus jeune
garçon de la maison ira dénicher quelques oiseaux que les femmes feront rôtir. Seloû la saison, pafois, il
ramène des champignons qu'elles savent «.fricasser à la poêle rorge n I cuire en ménagemr le beurre ]. Parfois, il
ramàe aussi quelques truites ou quelques angùilles qu'il a braconnées ou bien il part à la cueillette de baies ou
de fraises sauvages si parfumées. Il va aussi faire un peu de « ôoall/age » [ ramasser du mcnu bois ] qui servira pour
allumer la cheminée. Il va aussi garder les chèwes. Avec l'âge, il est astreint à des tâches plus sérieuses comme
le traitement du fumier, le cuetage du bétail et lejardinage. Il der.ra apprendre à se servir corectement de lâ
binette, de la houe, de lâ serpette en attendant que ses forces lui permettent de bêcher, de piocher, de soulever lâ
fourche. Je << rcille atLx graizs »>. Il doit s'exécuter au mieux sous peine de receÿoir à l'ocçasionwrc << torgnole t
ou un coup de trinque.

Dans le bocage I vendéen ], on trouve dars le quart de terre toùt ce qui est nécessaire à la vie agricole. Il
y a de bons pâturages où l'on élève les bovins et les ovins. Et, de bonnes terres où I'on cultive le seigle, la
pomme de terre I dmidemenr en 1788 ], le lin, le chanwe, la vigne. L'ouwage ne manque pas à la belle saison. Orl
est pas waiment pauwes quand oû a la chance de tenir une petite borderie. Ce qui est dommageable, c'est que
les lopins de terre à cultiver n'y touchent pas ce qui prcvoque des allées et venues. Le bail stipule qu'on doit
entretenir les chemins, même communs, flettoyer les fossés, tâiller Égulierement les haies qui entourent l€s
pâtis. élaguer en hiver les lêtards en leur coupant leurs plus grosses bünches lesquelles sont débitées en bûches
régulieres. Les branchages sont mis en fagots. On les charge et on les ramène dans une chairette. Si, il y a de
I'excédent, on vend un peu de bois mais on doit en réserver suffisamment pour l'hiver à venir. I-e bail stipule
également qu'on doit entretenir les bâtiments afin que le jour venu, lorsque l'on prend une autrc exploitatiori,
souvent plus grosse, on laisse les lieux dans l'état oil on les a trouvés.

Pour les grands travaux des labours d'automne et, de début d'hiver, si
pénibles, tous les bras sont réquisitionnés. Oû a pas une oinute à perdre
surtout si le temps est clément. On doit « emblaver »'f semer ) au plus vite par
crainte d'intempéries. C'cst aussi la même chose pour les fenâisons. On est
toujours sujets au risque d orage ou aux pluies ininterrompues. Les femmes,
en état de supporter cette ardue besogne, donnent la main aussi pou.le
ramassage des foins qui doit se faire le plus rapidement possible. Le ciel
souvent capricieux ruinerait le fourragc qui est si précieux pendant la
mauvaise saison. La période des moissons est, aussi, encline aux fiasques des
cieux. Durant les longues et chaudes joumées d'été, on havaille souvent
jusqu'à quinze ou seize heurcs. OD se contente alors de prendre un rapide
rcpas fiugal composé de quelques tartines de pain râssis frotté d'ail et
accompagné de fromage sec lart avec du lair de chèvres. À l-heure de midr.
pourtant, au moment ou le soleil est au zénith, on s'arrête pour faire la
<< mariénaïllc »». Onprend un repos mérité et réparateur d'un peu plus d'une
heure. Ensuite. on reprend l'ouwage jusqu'au coucher du soleil.
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Les femmes s'activent aussi. Delrièrc nous, elles glanent p.142

les demiers épis qu'elles arnassent dans leurs <<deÿantiers »»f grar.ds

tabliers I confectionnés avec d€ la solide toile de chanwe.
On p e le ciel de nous être clément encore pour le temps du

battage. On amasse les gerbes sur « /'dlre » sifuée au cenûe du hameau.
Là, les plus solides gaillards les frappent vigoùeusemeDt avec le fléau
pour séparer les grains des pailles.

Après le passage du collecteur de l'impôt, qui emporte en prcmier
sa part, on remplit de blé des sacs fâits de «Jrre » [ roile ] qu'on monte à

dos d'hommejusqu'à notre grenier. Si la récolte est bonne, on est satisfait
et on oublie très vite qD'on << a été à la peine t» |

Une fois tout engrangé : le foin âu lèûil, le blé au grenier, on espère qu'un temps trop humide ne vienne
à Ie gâcher. Une fois les vmdanges terminécs, on peut alors donncr un peù de temps à notre « courrrl » [ jârdin ].
Il n'est pas bien grand, certes. On y plante néanmoins quelques rangs de mves, des «porarl/es », des choux qui
nous sont si précieux surtout perdant la période des gelées. Il faut aussi entretenir la « cûénevière » qui nous
donnera le chanvre qui ûous est nécessaire. Après la récolte, on vâ le « rorii » au ruisseau prcche ou dans une
mare voisine afin de le nettoyer, de le fàire gonfler. Puis, on le met à sécher sous le << àal/e/ » [ hângâr ] attenant à

la borderie. Quand il est sec, on le carde avant de le remetlre aux femrnes qui pourroût alors le filer. On prend
grand soin aussi du « luzernier » qur nous donne une herbe si tendre dont raffolent cefiaines de nos bêtes. On le

<<tournée >t de linge puis se rendent au lavoir. C'est alors le stade de « /'enÊl, ». Munies de solides battoirs, les
femmes le frappeot énergiquement pendant toute la joumé€ puis elles le rincent aboodamment. Puis, lejour du
séchage est la troisième phase : le « Pdrad$ ». Elles vont étendre le linge sur l'herbe tendre d'un pré légàernent
en çoteau et, surtout bien ensoleillé, qu'on alÆelle << l'éparou r» L c'est pourquoi cenaines pârcelles ponent cenom:

éparou ou Paradis l. Quand il est bien sec, les femmes le plient, propre, purifié, puis elles le rangent dans le bahut
ou dans le cofhe. C'est un dul travail pour elles. Néanmoins, ce sont desjours de fêtes malgré la fatigue, cai
elles peuvert papoter à volonté ce qu'elles font sans retenue. La « /essle », faite et rangée, les fiusques propres
sont prêtes pour la fête pascale qui a lieu quelques jours plus tard. Pour cette grande fête, les femmes font aussi
le nettoyage complet de la batteric de cuisine et des pots de teIre. Elles blaochissent aussi les murs de la gmnde
salle où l'on prcnd les repas et où l'on dort.

Cette fête religieuse est précédee du diûanche des Rameaux. Cettejoumée-là,
qui est tlès importante, on surveille surtout pendant le temps de la messe d'ou vient le
vent. On sait qu'il sera dans la même direction toute l'anné€. Petdanl I'oflce nol'curé
béni toutes sortes de branchages qu'oû amène. Du laurier que les femmes se servent
pow mettre dans les sauces, et qui fleurit à ce momentlà, des branches de buis ou de
sapil souvent façonnées en forme de croix. Une fois bénies, on va tous ensembles
jusqu'au cimetière pour en déposer sur les tombes des anciens et on rapporte le reste à

la maison. Unc partie, des branchcttes bénies, est fixée au üucilix acqoché au-dessus
du lit conjugal, alin de conjurcr la mauvais sort et d'éloigner les orages. Le reste est
suspmdu aux ruches, à la bergerie et dans l'étable. Tout ce rituel a été maint et maint

fauche à deux à trois reprises à la belle saison.
Moi, Jean Rousseau, /hiré, ainsi que mes trois frères, on a fort à faire d'autânt

plus qu'on pratique également, sutout l'hiver ( râremenr l'éré ), notre mélier de « massoh

de terre » (sic).
Les femmes oot elles aussi de l'ouwage à satiété d'autant plus lorsqu'elles

dolnent la main pendant les grands travaux saisonniers. Comme dans la maisonnée, il y
a beaucoup de bouches à nourrir, elles n'arrêtent pas de cuisiner sans compter qu'elles
onl aussi lâ charge d'aller quérir l'eau au puits ou la fontaine proche. C'est elles encore
qui, dès le beau temps, entreprenneût la lorgue et fastidieuse « üadi7le » [ lessive ]. Les
« ôres » ne durent pas moins de trois jours. Ce n'est point qu'on soit très riche en draps,
en nippes et autres chiffons. C'est toujours ava[t Pâques qu'à lieu ce rituel. Les femmes
se rendent au lavoir, ou selon le ternps au bord de la rivière, afin de lessiver le linge sale.

Celui-ci est déjà prélavé, puisqu'elles l'onl pâssé d'abord au « Ptlrgatoire », c'est-à-dire
qu'il a été plongé dans un grand évier en piefie,la << ponne t», emplie d'eau très chaude à

laquelle a été mélangé des cendres de bois de frêne, notamment, et puis il est bmssé

régulierement. Au secondjour, dans une rustique brcuette, les femmes amoncellent la
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fois repétés pàr les aieux et nos enfaûts felont de même. p. 143
Chaque féte religieusc a une grande importance.
Les « Rogatlor,s » sont les hois jours qui précèdeit I'Ascension

I qui, elle, esr roujours urjeudi ]. Ellcs sont très suivies par les femmes. Cette
fête religieuse, le parcours des «.l?orzlrs », cornme on dit en Vendéc, est
soigneusemenl programmé dâns le but de couvrir l'ensemblc du terroir de
la paroisse d'un réseau symbolique de protection.

Le premierjour, est destiné à protéger les fenaisons. Le deuxiàne
pour les moissons et le demierjour les vendanges. Ce parcours est suivi
par les paroissiennes qui partent en procession depuis l'église, « âjela
pour obtenir de l)ieu les.frÿifs de la terre t -

Monsieur le curé est en tête, revêtu de la chape. Il est précédé des
porte-croix, des enfants de chceur et du chanhe qui psalmodient les litanies
des Saints. Tôt, dans la rosée du matin, au milieu des envolées de p€rdrix

tandis que passent les attelages fumants, M sieur le curé va d'un lieu à un autre. Il bénit de
champs au bord desquels fleurissent les « Doigts de Note-Dame n I aulre noln de la Digirate

], les vergers, les jardins, implomnt le Seigneur pour qu'll accorde les bénéfices de la
créâtion. Pendant cette procession, le cortège s'arrête devanl les calvaires exislants et les
oratoires que les lèmmes ont omés de fleurs tandis qu'elles plant€nt aussi des petites
croix de bois, des « crorselle.s », qu'elles enfoncent au bord des champs et des pâturages
qui vrennent d'êlre bénis I après le conc'le de Vârrân ll. en 1965. l'Fglise esrrmâ que ces prariq']e§

supersrilieuses d un autre âge n âvâieni plus de raison d'êrre l. Ne dit-on poiût d'ailleurs : « Tel/es
Rogalioûs telles .fekarsoxs » ou encorc « Belles Rogations belles n orssors ». l,es femmes
fo ainsijusqu'à quatre ou cinq lieux pour ne pas laisser un seul coin du village sans
bénédiction.

La procession de la Féte Die& est lâ plus gande solennité avcc Noë|. Cette
demière nous ravie complèternent par sa splendeur naïve et lumineuse. Pour cette
occasion tous les habitants du bourg et des hameaux se déplacent pour assister à l'oJfice
divin. Les hommes debout remplissent la nef. Les femmes délile[t apportant des

oftandes qu'elles ont prepaiees et qu'elles déposent sur une table recouverte d'un linge
blanc. Les unes donnent une quenouille gamie de laine, d'autres une pièce de lin ou de
chanvre, une motte de beurre, un pot de micl, une corbeille de noix, des sabots, de la vannerie . . .

Pour la fête de Ia P,r'iJication de la yierge [ 2Îé,rrier], qÿi est une fète plus familièrc dite <<lète des

.femmes » o.t « Chandeleur », les femmes apportent à l'église des petits cierges qui, après avoir été bénis par
Nof'crrl, seront allumés pendant les orages ou seront mis quand l'occasion se présentera dans la chambre où se

trouve un « dgorrisanl ». Ceci, afin de faciliter i'essor de son âme vers les cieux. Lejour aussi de la
<<Chandeleur »», Not czré bénit et allume solennellernent le
(( criror, ». C'est un énome cierge de cire qùi sera porté aux
processions mais aussi aux enterements des femmes.

Dans la famille Rousseau, ort assiste tous assidûment
à routes les fètes religieuses de notre Sainte Mère l'Ég)ise.
Les hommes « /r.ljerls » participent égalemenl aux
assemblées, nouvellement créées qùi ont lieu aussi le
dimanche. Chaque curé de paroisse a en principe été prévenu
de cette innovation mais celui de Mouilleron semble avoir été

oublié ainsi qu'il I'explique à son Évêque dans une lethe I 13 octobre t?E7 ] :

<< Àyant appris par la rumeur publique que le Roi avait rendu un ÉdiL le t 2 juillet 1787, portant
création d'Assemblées Provinciales, que ta Mdjesté a faiî ensuite un règlemenr sur la formation de ces

assemblées pour la Proÿince du Poitou, Wr lequel les Curés, en leurs paroisses respectiÿes, ofit été nommés
Membres d'une Assemblée Municipale. J'eusse cru gu'on m'en a rait informé personnellement pour me mettre
à ùAte d e:ercer celtefonction intéressante oit le goùÿemement m'aÿait cru nécessaire. OL cette disposition
de I'Etat s'est trouÿée illusoire à mon égard. Je n'ai jamais assislé aux Àssemblées Municipales de
ma Paroisse parce qÿe je h'y esl joùais été appelé, hi n'ai su I'heure ou le lieu où elle était conÿoquée . . .

Aÿant cherché des renseigneûents sur la manière dont ûes Paroissiens se conformaient aLx intentiorls
dÿ Roi relatiÿement à cet Edit, j'ai découÿert qu'elle était absolument illégale dans ce quelles ont de plus
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essenliel, à so|oir : l élection des représenlants. p.144
lls ne dewaierlt ôtre ëlus que par la voie du scrulit ! C'est ce qÿ'on a Ws
ûis en prutique !

Ll parti de deut ou trois indi|idtts, qui onl un certain ascendant
dans la Paroissa. ont commencé par se nommer eux-mêmes et ont choisi le
reste à leur grè. J'ai su quc, de ce nombre, était un hommé Gnlnlreulü,
mckÿisier, d'abord, élu membre et, deÿcr1u stndic depuis huit jours, sur la
démission du premier- - - Je sais que prcsque tous mes Paroissiens voient
a|ec bien de la peine et une extrême répugnance cel homme : Gautreau,
occuper cette place de Sÿndic | . . . Oùlre, que Ia pluryrt craignenl qu'il ne

se sene de ce moyen pour se venger de I'oubli dans lequel on I'a laissé
jusqu à présent. . . n'ayant jamais été appelé à aucune a,ffaire de la

Paroisse, malgré ses eîbrts el ses intrigues pour cela . - - [ il aurâ pour descendaot : G€orees clén€trcesü ].
Dans ces conditions, I'on murmure non sans raison de le |oir Syndic ct Membre de la Municipalilé . . .

Cethommeestloind'aÿoirlesqualitésrequisesparIEdit...Il ne paie point de taille Iimpôtl il 'est poinl
chefde maison I nonnriéf, il demeure aÿec son père avec lequel il.fait cofimunautë. . - C'est son Père qui,
jusqu'à cejour, a occupé les diverses charges publiques, qu'il a occ pé à son tour comme collecteur de tailles,
du vingtième, des conées . . . etc. Cet homrfie a déjà justifé les craintes de ûes Paroissiens de lui voir abuser

de son pouvoir contre le droit, l'équilé et le bien public. . . Por son instigation, le « Régent » tinsti$tew.
en contradiction aÿec les
coles. dans nos campagnes,

l.
E,

Théophile Cahors ] de /a Paroisse a été nommé Collecteÿr I des taillæ, du üngrième etc

vues sages et bienfaisanles du Gouvemement qui n'admel poinl que les Maîlre d
soient dislraits de leurlonction si importante. . .

Ce sohl ces coûsidérarions qui m ont porlé à m'adresser à ÿotre Grande r comme Président de

l'Élection de Fontenay, pour La prier | ÿo'e GÂîdenr ) d'ôter aù ltommé Gaulreau une place qu'il occupe

contrairemenl au ÿæu général et en oppositton aÿec l'lldit el les intentions du Roi . . . Il ne manque pas ici de

personnes in/iniment plus aptes à occuper cette place . . . On a refusé d'y admettre le fils aîné de M. de la Moue

I L.uis'Chârles né 17tu ] pour la môme raison donl on n a fait de cas trnur Gaulreau... pat ce que - ont-ils dit - il
n'était pas chcf de maison . . . et demeurait aÿec son père, auditeur à la Chambre des Comptes de Bretagne ,».

Gautreau, qü aspire à e[trel dâns la classe des << Bourgeois-marchands », piaffe d'impatience et

ambitionne à tenir ùn rôlg encore plus important dans la paroisse ! Il est en étroites rclations avec le (< Rlger, »

Thôphile Cahors, issu lui aussi d'une famille jadis protestaûte I irLsrituteur à la suite de son pèrc Daüd-lheophile

Cahors et égâlemenl menuisier ]. Gautteau et Cahors briguent à

gouvemer lâ commune, implication accomplie d'ordinaire bien
souvent par le curé de la paroisse, entouré par quelques nobles
naturellement aussi de celle-ci.
é Frâoçois G.utrelu fils du Syndic et ûâire en ) 830 ( ûé 1790-1872 )

François Gautreau, fils I né le 12. 10. 1747 ], est issu d'une
<<fdmille protestanle de trddition. mais ordinairemenl sans
pratique r».ll a qùaftnte ans quand il est nommé Syndic de la
paroisse de Mouilleron. I1 est menuisier comme son pàe Charles,
tmvaillant le bois comme son grand pàe, Jean, qui lui était Maître-
menuisier installé à la Châtaigneraie et dont on disait qu'il étâit
éEalefient << mal coû\"rti ». Tânt qu'aù pàe de notre nouveau
s),ndic, Charles Cautreau I né en l7l9 et qui décèderâ la mêm€ ame€ qùe

son fils François en I ?9a ], il est lui aussi marchand-menuisier. Il avait
époisé << au désert »» | 22. 2. t?45 I Louis€ Cermain qui 1ui donne, entre aute, François, toujouN célibataire à ce
jour. Dans la paroisse, on ne les prise point trop ces gens-là ces Gautreau, qui sont dans le fond de l'âme
toujours un peu protestant. Ce sont surtout des affairistes.

Tout ceci fait l'objet des conve$atiors à la veillée- Pour le moment, on prepare la fête de Pâques. Cette
année I t78t ], or eûmàera jusqu'à aor' lglise Saint-Hilaire, le dernier né de lafamille. Jetn, a maintenanl un
peu plus d'un ân. Monsieur le curé, comme chaque an, obligatoitement, inventorie ses << comùuniants tt.
Monsieur Guinefolleau. Not curé, esl aidé de desservants : Mes.ri/e Coquille d'Alleux qui est « Récollet »,

Messile François Pibouing [ ûé 24 décembre 1756 à Chalandry ( Meche ), ücaire à Chânlonnay, puis à R@umur ]. Monsieur
Guinefollcau dénombrc ses « or./ai7le.r » et comptabilise égalemenl âussi la population de la paroisse y compris
ceux qui ne franchissent guère ou pas du tout lâ porte de son église ainsi que ceux qui fiéquentent le temple

I!
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protestant de notre coûrmune. p.145
€ Place du Vieùx Marché à Mouilteron

La paroisse de Mouilleror, d'âprès le
recensemert du curé, comprend mil deux cent treize
habitants [ ] 2t 3 ]. ln parcisse est une subdélégatioû de lâ
Châtaignemie en l'élection de FontenâyJe-Comte. Elle
appartient au roi depuis que cette baronnie est passée

dans son giron royal. Mais, la barcnnie est acfuellement
dans les mains d'un seigneur-ergagiste qui la gàe :

Mokseigneur \e Malquis de Beulron.
Mouilleron compte exactement deux cent

quarante six feux I foyes: fârnilles ], qui sont des
chaumiàes, des borderies, des métairies réparties sur

une superficie de presque 2000 hectares. Les teûcs, qui sont assez bonnes, coDtiennent à peu près 3400
« àorssellles » dont on en sème ordinairement 1440. Sont recensées également, 48 charrues.

Lc reste des teres, qui sont très « bocagées », sert de pâturages où I'on fait paître les bestiaux. poul. ceux
qui n'ont point de terrc à cultiver, ils ont la possibilité de travailler au hameau de la Briderie I proche de Ia

SÂuvagère mais faisanl panie de lâ paroisse de Sr Mâuricele-Girard l, dans une fabrique qui produit du droguet et autres
étoffes. Elles sont vendues lors des six foires annuelles. Au marché du mardi, qui est très prisé, on y vend quand
on est pas en période de pénurie, les produits de la ferme. Actuellernent, les ceufs valent 5 sous la douzaine, Ia
viande 5 sous la liwe et le beune l0 soùs la liwe.

la paroisse de Mouilleron est bien située. Elle touche au nord à la paroisse de Saint-Germain-
f'Aiguiller. La limite de territoire de celle-ci coupe notre bourg cn son tiers. Saint-Germain a son curé, Messire
Gaudon, qui est un homme gmndement appÉcié par tous. Son église est tout aussi fiéquentée par les paroissiens
de Mouilleron et vice versâ. Cette petite paroisse qui compte seulement trois cent cinq âmes depend de la
seigneurie appartenant. à Monsieur de Saint-Germain, seigneur de la Motte-en-Tillay.

Après avoir dénombrer ses « ordiTles », à savoir ceux qui ont fait leur communion solennelle, le curé
inscrit leurs noms sur son registre paroissial. C'est un moyen pareillement de compter ceùx en éta't << d être
coltizés au sel », c'est-à-dire d'ête imposé àla, gabelle t impôtl. Ceci les range au nombre des individus aptes
au travail mais aussi en âge de se maricr. Le mariage ne peut cependant se faire avant la pubené [ qualorzc âns

pour les ga-rçons, douze pour tes filles ]. Certains arangements entre familles se font très tôt. Mais, naturellement, les
noces se font plus tard.

Pâques est un évèneme[t. Pour cejour, Jeânne, ma fernme, a mis à

notre petit Jean un « ôég?i, n tout neùf qu'elle lui a confectionné et une robe
proprc. EIlc a revêtit un « sdrrol » propret, sur le4uel elle a rajouter son plus
beau << devanlier »» | ublier ]. Elle a sorti de l'armoire également un joli bonnet
de toile bis qu'elle a posé sul sa tête prenant bien soin de nouer, de serrer ses

cheveux qui ne sauraient depassés. Sinon, on pourrait dire d'elle : « ,/o)./ez

cette gourga dine | » D'ailleurs, aucun mari ne saurait tolérer (<qu'elle aille
aifisi eh clleÿetl\ » | I

I
!t

I

Au quotidien, l'horDme porte I'habit bocain, lourd et sans pittoresque, fait de buIe grcssière couleur
« d'ouaille », c'esl-à-dirc couleur dù mouton qui a foumi la laine. Pour travailler, il rajoute unc blouse bleue ou
bi en toile très épaisse avec un pli au milieu formant ceinture. Pour aller à la grand messe pascale, il fait toilette.
Il met un pantalon également nettoyé et, pour te r cette « càor.rse >), il eûoule autour de sa taille une sorte de
très longue écharpe prcpre elle aussi. Il rajoute par-dessus une « biaude >» rlt dimanche tout juste passée à lâ
« /essle ». ll enfile de rustres guêtres de grcs cuir ou des sabots de bois que, souvent, pour courir il aftache alors
par un lacet à sa ceinture d'étoffe. Après s'être rasé de tlès prés, il se couvre la tête d'un<< rabalel ,» L chapealuf à

larges bords. Toute la famille entière s'est preparée : changés et propres, tous marcheût en cortège vers le bourg
pour assister à l'office religieux. Mais seulement après avoir teûniné l'ouvrage : le pansage, la distribution de
founage sans oublier de donner les gÉins aux volâilles.

Pâques passé, arrive la plus dure période de l'année, la saison estivale et ses pénibles travaux des

champs. C'est une période fâite de gandes espérances. Il est d'uûe nécessité absolue d'engranger au maximurn
cn prévision de l'hiver suivant. Mais l'été, de cette année-là [ ITEE ], fut lorride et sec faisânt tout dessécher en

tcrrc. Pendant l'automne, qui suivit, il y eut de lerriblcs orages. Les vendanges étaient à peine 6nies
qu'arrivèrcnt les premiers frimas. On a dc suite compris que I'hiver serait précoce et froid.

I
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€ Cslendriêr des tra\'âux des châmps p.146
Dès la fin septembre. lejour de la SainGMichel [ 29 ], il

se mit à geler sur toutc Ia région. Lejour de la Saint-Placide [ 5

ocrobre ], il a neigé. Le vert d'Est a pris ses quartiers. Le 22

octobre, un grain verglaçant s'abat brutalement sur Mouillclon
et surprend tous les habitants. Cette eau glacée s'est eteûdue
jusqu'à la paroisse de Saint-Hermine et celles : de la
Jaudonnière, de Chantonnay mais aussi sur Bazoges, Cheffois
et mêmejusqu'à la Châtaigneraie. Tout le pays est paralysé. En
novembrc, lc fioid s'est accentué anormalement à tel point, que

les eaux dormantes, lcs étângs et même les dviàes ont gelés

formant par endroits des épaisseurs de glace atteignant deux
pieds d'épaisseur I ptus de 60 cm ]. À I'Ouest comme au Sud de
la région, lc désastrc esl le même au début dc la nouvelle année

| ÿaq ) | << Dans cette année I 7 89 est fini ( sic ), du I 4 janvier,
l'hy'er le plus rigoureux qu'otl ctit peut-estre jamais tu dans le
paÿs. Le baromètre desccndit ici deux degrés et demi plus bas
qu'e t709; îlcommença vers la mi-novembre 1788 et lnit au

85ry

14 janvier suiÿant ; un ÿenl de Nord |iolent soÿs n ciel toujours couÿefi rehdoil ce froid instpportable, el
conlinua de le faire sentir sans cesse pendant deux mois ; par deu, reprises il tomba un verglas.forl épais qui
couÿril la terre près de qudtre semdines et empescha toule circulation de denrées, toul commerce et suspendit
toùl genre de traÿail ; il totuba des eiges eû qÿantité, et ce qui s'étoiljaùais \a sur les bords maitimes, la
neige s'éleva jusqu'à dix pouces I z't cml ; plusieurs personnes përîrent de froid- La plupafi des oised ,
périre t aussi, à I eaception des piksons, et dans cette dernière année nous n'aÿons ÿu rli merles ni grive§, tous

les poissons des fossés périrent jusqu'aux anguilles toules les huîtres furent gelées - - . loute la bdye qüi nous

sépare I Beâuvoir sur Mer) de Noirmoutier n'étoit que glaces, des los ënormes amoncelés .fonnaient des rochers
de glace dans le Goye L Goisj à mer basse . . . », rapporte le curé de Beauvoir.

<< Le grand Hiver a commencë le 21 novembre 1788 el ft'd fni que le 15 janÿier 1789- Le froid a été
jÿsqu'à 18" trois quart au dessous de la co\gélation. Pendant tout le temps du froid, la terre a été couÿerte de

ÿerglas qui a causé beaucoup d'accidenls .. . », signale encore
un curé de Luçon.

En décembre, I'hiver s'était fait encore plus âpre. Les
températures déjà très basses tombent pendant la nuitjusqu'à -
l5', parfois jusqu'à - 20. Jamais de mémoire d'homme et même
parmi les plus ancicns de la paroisse, on n'avait \.u cela ! ll gèle

à « pterrcfendre ». Lqs sources tarissent et les moulins sont
partout arrêtés. Cela dépasse mêanc ce qui avait été \,ll en 1709,

qui fut pourtant I'un des hivers des plus mémoÉbles, qu'on eut
oui-dire, d'après ce que disent les anciers.

Le sol est pris jusqu'à plùs d'ur pied de profondeur I plus de ]2 crn I au point que d énormes blocs de
pierre éclate un peu partout. Même dans les meilleurcs caves, le vin dans les barriques gèle << dur comme
picrrc » et les fait éclatcr. Dans les vergers, les arbres fruitiers ne résistent pas plus qùe ceux de la forêt. Les

noyers, les chênes pourtant si durs se fendent et les crevasses qui se forment sont
engluées par d'énormes coulées de gel. Peu habitués à de telles températurcs, beaucoup
de malheuroux, d'ici et des alentours, sont frappés de congestion parfois à la porte même
de leul chaumière, tandis qu'ils sortentjuste pour aller quérir quelques bois de
chauffage. On dit même que, déjà hélas, quelques bougrcs sorrt morts de faim. La maige
récolte, du mauvais été passé, s'épuise. On dit que le prix de la farine a déjà doublé. Les
<< trdficalous de tous poils el de tout acabil »t ne manquent point de profiter de la
situatioû dans laquelle est plongé le pays à cause d'un tel hiver. ln grogne d'ailleurs
s'installe partout dans les chaùmières.

On a faim. Jeanne, ma lèmmc, est bien maigle. De plus, je crois qu'elle est à
nouveau «.gro§ie ». Que Dieu nous vieûre en aide et nous accorde sa clernence. Pour la
NoëI, malgré cc froid pétrifiant, on est allés péniblement jusqu'à l'église de la paroisse
afin d'y prier Dieu, d'y entendre la bonne parole du curé et d'y trouver quelques
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réconforts. Les plus vieux sont reslés à la maison. p.147
Ils attisent le maigre feu qui réchauffc à peine lâ pièce et ils

surveillent une soupe qui n'est guère qu un « àr-ouel » léger ! Même les
choux pouI les bêtcs, si robustes d'ordinaire, ont gelés. Habituellement, on
en mange le cceur qui est si délicieux.

A nouveâu, sitôt les Àqr,s passés, le froid s'est âccentué telriblemeût
lmorns 21. 8 degré ] provoquant une hécatombe de décès. Puis, brulalement une
semaine après I 14janüer], un redoux est enfin survenu. Il était bien ternps,
on n'en pouvait plus. Tout le monde est très affaiblis. Ma mère, Mârie
Ripaud, qui n'avait pourtant que cinquante neùf ans, « rend son âme à
Dieu » Ie 23 du mois dejanvicr de la nouvelle année [ 17t9 ]. Cette élévation

soudaine des températures a fait dégelé le sol. Celâ a permis dc pouvoir la mettre en terre, au cimetière, auprès
de notre père. Jeanne, ma femme, se retrouve seule maintenant pour tenir notle grande maisonnée. Aucun de
mes trois Aères n'â encore << d épousée r» qui pourrait lâ seconder.

La grande offensive du Aoid a pris fin mais I'hiver n'en finit pas de mourir tandis
qu'arrive lc printemps. On a compté depuis novembre quatre vingt six jours de gel dont
cinquante six consécutifs. Les gelées perdurert encore taûdis qu'on arivc âu mois dc mai.
Le mal qui est fait cst irréversible. De plus, le printemps est médiocre. Sa venue n'a pas

effacé trois mois de malheur et de misàe noire.
Depùis quelques temps, dans la paloisse, et quelques-unes aux alentours, les csprits

sont échauffés, changés à cause des misères endurées et, du bien-être qu'amchent, sans
vergogne, quelques nobliaux mais surtout les bourgeois de la contlee. En féwier, il y eut
dans la région quelques troubles génâés par la faim. Mauvaise récolte, hausse des prix,
baisse du pouvoir d'aÇhat, entraînent bientôt la disette du pain. En ville de Luçon, qualifiée
povrta,rt « de grenier â à/é », la population locale assiste, impuissante, à I'achat de cette
céréale par des courtiers étrânge$. Bienlôt des émeutes populaires éclatent daûs les rues
mêmes de Luçon et des navircs sont araisoûnés âu port I Luçon était un pon ].

À Mouilleron en Pareds, aux Essarts, à Fontenay, etc. . . on assiste à des scènes
identiques. Nous sommes de plus en plus pressués. Monsieur Guinefolleau, le curé qui,
semble-t-il, ne souflre point trop de cette situation, nous invite à prier davantage afin d'êtrc pÉservé des
« malheurs pressentis ». Cet hiver rigoureux n'en est-il pas le présage ?

On prie beaucoup afin que Dieu nous épalgne. Notre pays de Frânce est poultant paisible. Il n'y a point
de guerre. On serait heweux si ce n'étâit tous ces malheurs causés par les intempéries passées et les misàes
présentes, d'âilleurs : << Àct' heu,e, not' toué, est Louis le seizième. Il est I arrière-arrière petit-fils de flotre
Grand roué Soletl, olé li qu'à presque ruiné, en soh lemps, not' pais pour faire construire son beau palais, toÿt
en or | - parart-il - On dit que nol'jeune roué est quelque peu balourd. D'autres disent qu'il est un peu nigdud
el qu'il laisse lrop les dfTailes du royaume entre les mdifis de ses iitsîes. O dit, que not'roué pré/ère
s'occuper d'huisseries et de serrures plutôt qüe de nos misères. Ce sont les mauÿaises langues qui disent cela,
ma{s d'aulres disenl également qu'il est bon roué et qu'il sait doûner aux pauvres. ll y a sûremenl un Wÿ de
vroi dans tout cela | »t-

Il y a quelques mois, à la presche du dimurche, Monsieur le curé a dit que notre roué,1'année
pÉcedente [ 29 janvier 1788 ], âvait cônvoqué l'Àssemblée des Notables gui
s'étaient alors mis en route pour Versailles. Mais, ceux-ci qui qaignent
toujours pour leurc acquits, se sont efforcés de ruiner la réforme que le roi et
son ministre Calonne I contrôleur générâl des finances, propose un plan de réforme qui

stipule I égalité devant l'impôt nâis son plan r€ncontra une fone opposition ; il ftt disgracié ],
a\aient tenté d'instrtuer. ceci. afin de contraindre le roi à convoquer les Élats
Génémux grâce auxquels ces « ly'oraàles » pourraient prétendre une
rcnâissânce de leur caste.
€ Louis XVI

C€tte Assemblée, réactionnaire, a été dissoute quelques temps après

I l0 décembre suivânl ] sâns résultat. Mais, le roi, conscieût du danger, songea
aussitôt à s'appuyer sur le Tiers [ &âr ], qui rcprésente son << pelit peuple tt.
estimaîl, avec juste raison, que ce demier poura lui apponer une majorité lui
permettant d'iûposcr des réformes nécessaires afin de procéder à une
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révolution royale qui éviterait p. 148
une révolution tout court, présente dans bien des esprits
du momert. Le roi, qui aime son peuple à n'm point
douter, a pensé très sérieusement [ 27 de{embre 1788 ] à la
convocalion de ces Etats Génemux qui, pamît-il, auront
lieu en mars ou en avnl de cette nouvelle année. Un
monde nouveau semble apparaître. Unaflimernent, prêtres,
[obles, boùrgeois, artisans, laboureurs du Nord comme du
Sud, demândent des réformes.
€ Mâison de Frlnçols G'urreru ( rue G. Clémenceau )

Enjanvier dernicr I te 24 janvier de l'ùmée r7E9 ],
Monsieur le curé Guinefolleau avait déjà lu le règlement qui précisait les divers modes d'élection des

représentants du Tiers Etat. Cette notilication a été également adressée à notre syndic, le sieü François
Gautreau I célibataire lorsqù'il tut nommé s]ndic eû 1787. Il a, devanl le pasteur David, Aousé « au désen », égal€m€ot corunc son

pere er son grand pèr€, utre protestanre Marie-A-nne Noireau. Elle lui dorurera un fils nomrné aussi FÉnçois, qui épousera à son lour,
toujours « au désen », t uise-Hemie(e David i ce fils serâ malre de Mouilleron en 1810. li fmille Gaùtreau s'emboùgeoise. [, fille
de François, Sophic-Eruna, epousera le Docleur Paul Benjamin Clémenceau, qui sera le grand père de Gêorges Clémetrcerü,
Président du Conseil de France er le « Père la Victoirc » de la guerrc 14-18 i d'ailleurs. ce demier verrâ le jour dans la maison de son

aitùl, François Cautreâu l.
SophiÈf,mrn! Gsutreau ,

Le curé de Mouilleron a lu lâ déclaration à lapresc}e du dimanche puis il l'a
affichée à la porte principale de l'église. Il en fut de même pour les pâroisses des
alentous. Ce manifeste ordonne la convocation de tous les habitants. mâles et

majeurs, de chaque p&oisse pour la rédaction des << Cahiers de Doléances »» arrsi
que pour l'élection des délégués locaux. À Mouilleron, on a des idées sur le sujet.

Moi, Jeatr Rousseau, je fus le seul de notre famille, à assister à leurs
réÀaclions'. << Call:zt' dp/ ?l,a,i.r@ et Dolia ."* dp, la, ?aroi,t+? dP
l4ouills'oaÿ on Pareda. . .

A Lljot^rd,hun D ir aavlel I ma.{ y 7 7 8 9, ù V i*ralp, dz la, grdalàp,
fi"*tepaloi4ÿid2, 

^D1^, 
Fra,{qoia ça4trea,r, rynÀ,ir, dzl*paroiue dz,

Moti»..r'olÿ, a»oA*, e.ÿ co11"ai4t^za.e dzÿ o1.dr qùt 
^rJt^.y 

otlt éb2 ti&tti,{ii*pdr lp, Sk4r çelat,
l{wi*ti.er Roya-L a,* SiÀg.e dp'VoLota t, t<aa.t ùla,Châ"ta,ig.ttp,rd,i4 coi»oqwrudàt4rtùtüte
d2, cet@ pa,tui444, ùla, fi.o"aliÀr.e oa.olLttLt ép et at* xrw dpl* docho 4irw, qü {.1, e,rtpre4cr[tp^r 12/

r?41".an2A1, dah,yl^a4ud..'dite,a.at"rdÿlp; tont colnParu*, tor.*lB* vttqd:roy elhaltitfu&fu
cDlnpoto.rlt La, c.o1n nt u,a.rie2 dp, cat,epar'oià7e,, tol,t* t z* fi.qaa&,Lÿ or, /t4lluù,1r"4 AgP* dz ÿi(t?t
cir\4 

^'^a 
cùn?ri.u d4r\r14, toJlP, d2* irnPori.tîo^, vl où se dételîine les contribnrioûs : dime, iaille, gâbelle ] ,

@prè* qu' ù, otLt ot lpâ^vùkl.ûh,att ù, djt re4lotnent dZjAul*èul*d,iteyatdz ûqte dp,ÿd4\tla,
pri.,t\ i.PalpPofieet, dz,W étqtt e,tûyA ds,n*la, t<z e, ordbslre o1,t tzfi.'ttth4ltihtzllqnzr\t la,
d.i*z asedol*,ez tott*l,ey w+ d,itv ned:rq ef hdritcrlt, q?rè* Lt tz finlù dA,ibérdt'Lotÿ o'^t pri,yl&,
Ltlr?ate, qct î'pleit àt w Mqie-te, dp,biprÿ ÿodo'1,r l,e./,r q,ccordzr d, i'i,'"/er dÀ.'w lepréâe t ca*ne,r d2/

P|Â,i^L? et ddp4-l\ce aia,tL quz t4i1 :

ART lq : Derhaadar dz,tout? 
^lKz.rtité:,Uetd)1i.râemp,aû: 

ü LL!l"/ Chonhto co1ÿ?ofz dz
d.ou4z pe.rtorne* da* lÀ,probité, et l,a, déLiaa.teaa", d-eÿ te 11ù^zt\ty tol1t
@Ltw.Lt qL r t",rontpriaa-, d.a.twle*Troi,Ordre*, qL , d.a^ Plo t
aavurd)zr ,e t Cot urli*ÿatÿ àula, Nafia1ÿ d"/Uqqloi' d.zt d.e*,e*pu&ir.t
w* la, férule, d., L.t.rt' re,rponw)nz,

ART fio : Qt lz,tot t? W dopute* ed* Étaty qéh,ér.a4/* ÿotp,roit ptu
ti,&* et 

^brvpa.r 
o1d,rc2 €t da,{Lyle, ca, o1*oaf irlti4ltuLit ÿ^r cgd,orLip.i

c.fialz r\ou* d.édaroaw dÀtr ùprëAe .tle,po1./,vo;.r d,e, 
^ôÿ 

repréa" tar\tyot
ta^*po1.t»ûi,,r qun h,o11, Li-e, erv aua/a,r\c maïtiÀru Qu2,W d.é+uti* d^1, T|zry
Ét^t, ù cp" d,i.ffét enter. darafiLlée.y h.opuiheit êtrepr'yparmrl,eÿ tuLl,oy et
a blrl/is.

ART III : De4na{\àplktu taqPreaaiatÿ d-e li' MLl,i<p ?,aÿ iak+o1aat ql^p'
chaque lwwne, ptt tirfirel a/, toll da,.&* cl@4up,po,Noiaaa La, tomme, d,e
*ortli»re* qui tz,ra,Pw quz tL4Tiaa t?pour conplé*t dan*.clv4ue,
prdÿtr1rpltoLarla tolàatyproÿLrtk.Lq,daftlpgô1.Lÿe,r/\2ztp.tttpe&t o.ùoir

l
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ART x : De,na àp,Ü uni{ormtte, d^e+loi,t, o*
ùt mo-Lÿw lp,4^r tirnpli.fraaïL/rA, o!ÿ L^rt Cod.p,
Aa1^»e &po1^r L^*1z,pU^s d"a,û.e, Lt1fufprétofiaw d,p/

cDùp,y-ct . . . Enrtlu b,y{Tdi* d",pro<lÀura l.ez

^ofu,ile,f 
qut mp,L@nt è1, côtt Yùt t't-o'tÿ a..,bilrdir.?,

lotry cl,ientv. C dpr,^iz.rt ÿarrog<r1tk,droit d'e
pre à..,e, d,i*ftdat ,par m lz,li,vre*pour la,
pa$atlaÂ, d2* a.@.y[ 10 frs par tranche de 1000 li!ïes sur les

biens pour les droirs de succession notamrnent I.
ART XI : Der saàPll,a, wppre*tiowd*+

r ocz,y e.u,r y d,z* fui)e*
ART X : De,tnr,rldp,l,a, y.tpprcÂ*ibtu d,"*le.ttre* dz<<commifquoy» | ? I, d?*lp,ttre*dp/p"fî1

c@<hpî ei d,etolttpotr»otr arbitra*e, qltpo1r.ra.ipr1î ê,tre/ tu ti.riuoÿ dlrtt1 ,Lh1'1.,&t dzla,ld:e*te,
PL^lrLi4LLe, q&ü dirtrtau*lp*Éta*y, ett d.e dr.oit 

^ahuù.ART X .I: Demanà.e,la, réÀznpTLolÿ dp, d.yoity te,igaer yi^tus,dn ai{t ot ÿorato,/e*t") qL,P
cot^.pdz+lra ,Lte*, d?* d,roity d"/ g4,zl:, dzzgardz,polr,r lpaqud*Le*hdo;;tantvd,e czt@po"ro'1âte et
pwi.etrycr Ér ÿoi*i,t1,2.?pare,ttt, btawd,a1*, àt,Mo*æiyv.ttt wa,rqai*d,eBea-ÿro1ÿ e.aÿga,ge d.e
Ia, te,igalpuri,e d,e,vouvANT,la, to,t rrrlp' dz r@u+ ù dia, ma)i,Urrer. . . etc.

ART XV : Der^a,^àp,la, tuPPre4raotÿpoÿr tootjo,*y dz* d-roity deftanc:fizf dp* dfoity d2,
g41tù."

ART XVI : Deahaa\àola, h.\Ppre+n olrt daiw cet@proÿi.$.e, d,u*cet"taLw. plomJ>d..e
fio,rqqp., »ct k 1ttu toltrlo notwd,o " Lùe,4té/ »q&tPrécirtérnp t gè\1p2 et t4fu,rcepte,Ué+una,Aowd**
fabrirantv qw o* olt i4e dp,poter l?.4f, éîoff?l a4,b)rear, d,d,rroiÀattanz,r't dLttuat qud4u2* {oi*
dp, ch ,eh,a,d,etyoi*owquatreli2^^a/. IL{a4t dp?la.e4 b tu+cetpiiaetl d'érofres }, pq4-ïer la,
jour^ée, are<./Lvd1* oLt qta,lre, ûOtrtvfe*pour l",t Cd'duir,? c?, qu, d.pri,e t coû.tP,ur,t ettYèrÿ
déa@yéd)lzpoLLr WfdrrLcoift, cp qtn 

^o 
ra?P&, ri.etÿ àuvÉtat, horÿpLa./, qup/b, m.a,rqup, d.2,,

ùrA.,y ôt dp4i, tolrpdr pièca, ddlf la,porceptîolÿ eÉpelrt-être e,A.orù erLtve W tra,ir\t d.o cetw q&t
pu"ç,oi.ùe t...elc.

ART XVïl : Donaaàp,qu?ÿJ1^b*l** cotfrtbuX.on*dz,qud4up2 
^atvro 

qudl".rptLi,taot t
ê'tre,, toip,^t tl|PPorti:p* ega)ene tpa{ tblLyw ÿ4"1y dz, ta,l-la.,jottrea prirdlgir* o1,^orÿprtÿîU4ip*,
dz qud4uz état qw d*pû,i*r"r1t êrye . . . etc.

A1ZT X'l{I : lL ta,^^t d)t'*t d.p,t11i4'n2r. bp"r.ibd.Lolb,triprvd.e d2*Étuty çérrér.ar,/* e* qù i.1, ne,
tefq,jarnai,éî.ù1, aaat ,ip/ hnpoti,tl/)rÿ tcmyl.c, counuryd**dityÉtfutt

ART I.XII : lL{attt d'ennndzt Udtroga.fLotÿ dz/talrfe*l,e*lo*qwi,t'*,uv,ttt dzl* moaatchie
{eoddp,eîWd.roil,tyrq4wnquo,quü,?rÿdiriùer\t@)*qu,e,c%.t*dzcorÿéaba.^dli.t?etatfr.

ART y.xfi : Lopoÿ"vo* dzt not dapute* at,.zta*t gan*at* nopol./lra, ÿé*pr1àt'? aaL d.div d.e
co qui tera/ coathr\/, d-r\.ÿ ltDlTùprétottt cahi,er et ir\Atru,<1:1o11* qu, y toroalt irÿtirëaÿ, fa.ke, a^,
d-eL» dzV We- d,ttVpol))loary et irVtruù|al.* ta,$* at prëdaltlpl nou* otÿ dro-tr d.air\i, coirraliàrar\."l.

ART ,AW : Den-a,lzluaàrniaâia1ÿ ù),Tip,ryttnt dar\A.to!*W cDr?y t Ll,ituLre*, d\argq,
wplai,e géavlalefip-at qud<b qup*- Qt olÿ t4+pri.r1.2/Uerc1 &i.ôfÿhof.tu.ttoétuN,i,e dzl cey dz,r^ip,ry
i,tllpoty ù cet ard4 co11tye2lp,Tizr,ÉtqL

ART »(Jÿ : Derna,a\àp,Vauq.nenanaLdatporttùr, c./^4.t t p, d,z* curé*, La,réÀrt fiotu èt bÿ
^i»eafu 

WfrraïûPot^t t.tÿ tt d,,ig.t\p éfut
ccmrne, cdui, de tou.yWltùLe{ieey û V efiplot
d,e U eaj:iÀeat ôuVdaqu,ittp4ûe$.t d.2y dvrg,e4
de,UÉtat utu rererw'fUlepout Letvt<a,ue* ow
tupprifu&rt l^, quÂte qü, e,ttl@11tuq, atu
n b\ L|tru d2, UÉgLLre dp, fa,û.e. É.tÿ tir?prirh,qr\t
aua.tt toÿ* l2,t caaud, dz,ÿ ecdl4,a.rt4up+ ; P^.r
co mo)/ elv otu di-7T uix' d, to!,y lo? p rocèty q u.p la,
ocd,éria,rtî-q ùe* r enlpl,t**ett ley * dn *aa*
journd)2rttp*at, c2, qLLt réàa.it @ tolre*Lt
I*.urylvl>ita,r|ty èvl* d,e.tn;,è*ez wæ,tÀiz:i.to »».

C le château de versaines

Voici, ce que les portes paroles du Tiers
{,1e.
!Ê\..t
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Etat. les gens du peuple de la paroisse, vont aller réclamer. p. 150
Les représentants fontenaisiens du Tiem réclament, entre autre, le drcit de

«tote par téte »,1'abolition du droit d'aînesse. tandis qu'à Vouvant, il fut
question de la liberté de conscience. D'ancuns pensent : est-ce pour détoumer
l'attentioû, pour occuper les esp ts. que le roi proposc la rédaction des cahiers
de doléances. Son projet de rélomes est-il üédible ? Tout le monde sait bien
que seuls : la crise linancière, la menace d'ulre << bdnqueroute royale », le besoin
d'argent frais, conduisel1t le roi vels cette démarche et les cahiers ûe sont-ils pas

que des exutoires pour apaiser les esprits, pour épargner la violence qui éclate
déjà daDs certail1es provinces !

Les câhiers de doléances sont bien le cri sincàe de tous les Français :

<< Ces pldintes depuis combien de temps étaient-elles dans.les cærls ! ». Il y eut
60 000 cahiers de la plus petite à la plus grande paroisse. A la convocation des

curés, au cours des messes dominicales, les habitants des ü11ages se rendâient à I'« Assemblée extrâordinâire » i
là, les patriotes, s'échauffaient à qui mieux mieux, s'excitant mutuellemer,t à << l'amour cle la liberté par la
haine des tyrans )t et, ainsi qùc lc constataient certains espdts plus lucides : « i1 r'y arzit rien de pire en ces

réunions de village oit lct sottise en sabols n'élak surpassée que par la sulfisance en petuque » ; ce qui fit que,

bien souvent, ces réunions furent des foyers d'intolérance, dejalousies, de

déflonciations àjet continu et bientôt : de proscriptions, de vexatioûs de toutes
sortes, de passioûs «patriotiques t cl ifiélig.cuses d'une implacable f&ocité :

source de colère, ainsi qùc 1'cxprjme tÈs tôt M. Boutillier de Saint-André, de

Mortagre, où se tienneût pâreillement ces assemblées. Il y avait pour écouter et

pour débattrc, non sculement les électetus - les hommes âgés de 25 ans ct plus,
domiciliés dâns la dite paroisse ç1 inscrits sur le rôle des impositions mâis aussi les
aùtres et. surtout les femmes . . . Peûdant ces mêmes demiers mois, des élections
avaient déjà eu lieu. Elles furent souvent difïiciles et très agitées à cause des
passions. Les délégués sitôt élus se sont mis de suite en rcute pour Versailles afin
d'être reûdu à temps pour i'ouverture des États Genérau\ [ ,t mar ]. Les deputes du
Tiers Etat se sont l,lls dans 1'obligation de porter pour l'occasion un habit depouillé
et sombre, que certaiûs ont considéré comme une humiliation, parce qu'il était
composé d'un costume noir à la Aançaise avec des bâs et une culotte de soie noire,
un manteau et un chapeau tricome, tous deux également noils. Parmi, ceux-ci, sc

trouvait le docteur Jean-Gabriel Gallot I issu d ure famille protestanre ], élu par
l'assemblée de Mouilleron eûtre auhe. II est de SâinlMauricele-Girard, paroisse limitrophe de la nôtre, où il
est né [ 3 septembre 1744 ] et oir il demeure avcc son père et toute sa fal]r,llle ar Logis des Aprel/er. Cette élection,
diron, lui permet de se mettre en évidence en se fâisant le porte-parole des déshérités mais aussi dc ses

corrélationnelles ( sic ). ll est très connu des habitants de la paroisse de Mouilleron pour en avoir parcouru. au

cours de ses vingt deux ans de la pratique de la médecine. tous les chemiûs et ceux des communes
environnante§. C'est un humaniste, dit-on encore de lui, qui ne ménage pas sa peine et n'hésite pas poùr soigrer
ses malades à parcourirjusqu'à une dizaine de lieux I enüron plus de 50 km ] par jour sur des chemiûs pas toujours
eû bon état. Tous les chemins sont pareils dans le pays du « Bas-Poilo, » et, plus particulièrement, dans le
bocage qui est par endroit comme ùn lâbFinthe obscur, inextricable et profond, composé dc fouillis dc bois, de

landes, de genêts tandis que les pièces cultivées so[t ceintes d'épais
buissons. Parmi les haies serpentent d'étroits chemjos encaissés oir 1a

circulation posc problème en toutes saisons. Dats lâ réalité, ces chemins
vicinaux sont considérés comme impmticables, sutout pendant la mauvaise
saison car on y établit point de fossés le long et comme le milieu est le plus
utilisé, ils finissent par devenir plus bas. De cette mânière, ils devierDent de

larges fossés dominés par les pièces dc tcrrc placées des deux cotés. Ici, on
Ies appelle des « c/remirs creux ». Ils sont en gén&al bordés de haies et
d'arbres qu'on laisse pousser en forme de voûte qùi protège un peu de la
pluie l'hiver et, surtout, du soleil, l'été. On s'y déplace alors, surtout quaDd

ils sont bien feuillus, totalement à l'abri des regards.

Sôuvent en hiver, des portioûs de ces chemins deviennent très

I
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profondes et se convertissent hélas en un véritable bourbier p. l5l
d'ou les chevaux, les charrois ne peuvent plus se tircr ainsi que les tlop
lourdes charrettes et, les admaux de traits, mêmc. onl bien du mal à sortir
de ces cloaques. On yjette alors de grosses pierres, des fagots de houx mais
bien souvent lc passage û'en devient pas pour autant plus fâcile. Pour ceux
qui vont à picds, oir suit carrânent un sentier sur le bord des châmps ou lc
long des chernins, en passant par les « échallas » ou en sautant par-dessus
pour arriver d'un champ à l'autre. On va souvent sans bottes I de cuiB ] ni
chaussures adquates mais avec des sabots de bois ou des « raàarlfls » par-
dessus lesquels I'eau et la boue passent constamment. De retour au
<< masuruuh t f mai.on ], on y remet une poignée de paillc nouvelle et on se

retrouve à nouveau avec les pieds au sec. De temps à autre, sont choisis
quelques habitants de la paroisse, parmi les plus valides, pour aller à la
« /rcre », sur un ordre du syndic. On doit entretenir les chemins de plus
grandes importances. On participe tout d'abord à l'extraction des pierres
qu'on trânsporte sur place. Puis, on en effecfue le placement ou le cassage

dcs cailloux quand ce n'est pâs rnêrne les terassements en teIre. Dans la régioû, ùre seule route est importante
et praticable à n'importe quel moment de l'année. C'est la route de Satrmur-Bressuire à Fontenayle-Comte,
ville qui est la capitale dtt « Bas-Poilou »»- Celte route passe par la Châtaignemie et Baguenald

Docteur Jern Grbri€l GÀ[ot t
Le docteur Gallot, en plus de la précarité de la voirie est confronté

également, joumellement, à la pau!.reté d'une clientèle de paysans, d'artisans,
de tisserands et maints autres quantites de pauwes bougres tous plus ou moins f
besogncux, à qui, dit-il bien souvent, il mâDquejusqu'à l'espérance. ll est
révolté par les conditions de vie de ces malheueux qui ont une mauvaise
nutrition, mangent peu de viande, n'ayant pas de vin, de cidre, pas assez de
pain de seigle, de blé noir, de liuits . . . Et, dit-il encÆre, tout cela est la cause
principale des cpidernies de lièvres malignes, des d)senteries qui font des
ravagcs coûsideübles. Mais, il y a aussi un manque d'hygiàe évident ! Il
déplore, que les vêtements soient insuffisants el grcssiers et que nous ayons de mauvais couchages. Il fait
remarquea qu'il n'est pas sain de dormir âvec les bestiaux et n'a point manqué de faire des recommandations en
cc sens depuis lotgtemps déjà | Le docteur Gallot, qui est très estimé, ici, s'est confié à l'un de ses amis I dès

l'785 I : << ll.fafi ÿoir certains de ces malheuretx përir dans leurs ordures I De plus | ftjoÿre-t-ilf ils font trop
confiance aux charlatans el, ils oht encore des préjugés tenaces, utilisant des procédés nyslérieLlx el fdisant
lrop souvent appel à la sorcellerie. Nos paa,res gerls se tuent eux-mômes en ne voulanl pas se reporter a x aÿis
des médecins- Ils se latssenl luer par les <<médicastres tt, tel un notfimé Massoh qui demeure à la Caillère, qui
distribue des emplâtres et des pilules à I'eJJicacité suspecte. Heÿreusement I l?ijorte-r-lll,je suis aidé dans mon
arl par les curés qui m'appellenl sowent pour leurs paroissiens eî pour eux-mêmes | ». Mais les gens du
bocage, en effet, se méfient de la médecine nouvelle qu'il représente. Ils lui préfèrent le « rebouteux r>,

<< I'cmpirique >t, o! fiême le célèbre bouneau de Fontenay, expert en l'art de disloquer, mais aussi, paraît-il, de
remettre les adicùlations. . . Monsieur Guinefolleau, le curé de la paroisse, rccornmande exprcssémeot d'avoir
rccours au docteur Gallot, qui comme lui, est affilié à la Franc-maçonnerie. L€ docteur en est adepte depuis
1771. Bien que son activité y soit discrète, cela explique nombre de ses engagernents ( succ€ssifs ) et sutout la
paJfalte << laicité ,t de ce << Protestant ,t aÿec qui le cùré entretient de bonnes relations. Érudit, le docteur Gallol
est un adepte d'ùn grand homme aux idées novatrices, quoique un tantinet révolutionnaires, le philosophe Jean
Jacques Rousseau I I ? 12 ' I ?78, descendânr de Huguenols émigÉs, qui s€ sorr convenis au carholicisme vels I 728 ] . Ce

penseur plaide depuis lorgtemps pour plus de justice et moins de pauweté. Surtout,
il dénonce les méfaits de la société fondée sur la propriété, source d'inégalité. Il a

étéjusqu'à promulguer l'idée de dânocratie. C'est lui aussi, qui a tant exalté la vi€
simple aux champs et que prône également le docteur Gâllot.
€ Jean-JecquesRourseau

Pour l'heure, le docteur Gallot plaide pour les geûs de chez nous surtout
pour les plus humbles. Il preconise pour remaier à toutes les misàes d'obtenir
des fonds publics pour l'entretien des voies de communication, des ateliers de
travail pour les nécessiteux mais surtout que soit realiser des distributions de vivre.
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€ t-osis lendéen t»iquc du XVIè - XVIIè. p.152
ll incite aussi à la \ulgarisatioû de Iâ culture de la

pomme de tcrre. cc tubcrcule, qui parait-il, est délicicux et
qui collc bier les estomacs affamés. Il voudrâit aussi qu'on
établisse des hospiccs de charité poùr les vieillards sans

ressource ct surtout sans fàmille ainsi que des matemités qùi
poùrraicnt éviter, dit-il, l'hécatombe de décès de tos femmes
en couches. ll se dit prêt à y cont buer e1 il iûÿite à en faire
autant ceux qui sont plus riches que lui ! Le docteur Galloi,
qui dcmeurc un homme modeste, et abordable dans la vie

courante, a réellement le souci du peuple !

Moi, Jear Rousseau, / ainé, j'ai l impression que c'est un brave homme. Pourtant, certains disent de lui
que sa bonté n'est pas sans une certaine condescendance prctectrice et que c'est un « ôorrS,eors » manipulateur
qui recherche sa propre promotion dans l'abaissement du clergé et de la noblesse. Poù moi, il est l'un des

nôtres âprès tout le respect que rous devons à Monsieur ly'ot'c,rl ! N'est-il point, comme nous, né âu «p4is ».

€ Le DocteurCrllot
Il est le petit-fils de Noé Gallot I 16?5 , 1739 ], Sieur de la Filee, de la

paroisse de Saint-Maurice-le-Girârd. On disait de cet hobereau, quc c'était « ür
mauÿais con|erli qùi ne s'acquiuail pas de ses deroirs I catholiques I mais pour
le reste, bon ÿiÿant, grand chasseur, grand propriétaire aulant à Mouilleron
qu en celle de St Mauric? ». Il demeure en famille ar << l,oÿs des Aprelles »,

pâroisse de Saint-Maurice. Il a eut deux fils, Noé-Pierre, Sieur des Auriàes, qui
derneure en la paroisse de Boumeau. Et, Noé-Mathurin Gallot, toujou$ de c€

monde et qui est le pàe du docteur. Pour lors, c'est cÆ demier airlsi que son fils
aîné Jean Gabriel, le docteur, qui demeurent ensembles au « lrer's deJ
Aprelles »», dars la demeure patemelle. Jeân Gabriel a fait ses études de
médecine à Paris mais doil, à cause de sa religion, soutenir son doctorât à la
Faculté de Montpellier. En 1767, il revient dans le bocage de son enfance, à

Saint-Maurice-le-Girard. Il épouse [ )è seprembre 1779 ] Elizabeth Goudal, protestante et fille d'un riche
commerçant de Bordeaux- Leur union a été bénie << au désert », en Saintonge, par le pasteur Martin, du village
de Saintsavinien-du-Port. Très vile, elle lui donne un fils Néo-Gabriel [ )780-t792 ] puis une fille, Philippe-
Elizabeth [ 178) ] puis un autrc fils, Moyse-André [ 1782-t 841 ]. L'estimé praticien a été élu mernbre de
l'Academie royale de Médecine I t787 ] mais n'en demeue pas moins fon simple et modeste. Cette année-là
est publié un Edit Royal qui accorde aux Protestants le droit à l'Etat-civil. Le docteur.lear Gabriel Gâllot, fait
alors légaliser son mariage [ 6 septe'nbre ]787 ] devant le Bailli de Vouvânt, paroisse située en bordure de la forêt
royale de Vouvant I aujourd hui dite Merÿent-Vouvanr ] et distante de quatrc lieues environ de Saint-Maulice I 15 -20

km ]. Tout cela, se raconte lorsque I'on va de maison en ûaison pour travailler à la joumée çontne << masson de

,erre ». C'est un métier qui nous mène, mes frères et moi, parfois loit de notre borderie de la Sauvagère ou
nous demeuoûs toujous tous en famille et en << communauté laisià1e ». Mes frères, qui prennent de l'âge, et

surtout de I'assurance, commencent à se déplacer seuls, eux aussi, selon I'offre de travail. C'est ainsi qu'on
apprend toutes ces choses et les demières nouvelles qui, en ce moment, sont fort nombreuses. Ot sait que,

depuis qùelques temps, la grogne règne un peu partout. Les esprits ont réellement changés sultoùt depuisjanüer
demier et, en fé\Tier surtout, lolsqu'il y a eu ces troubles à cause dc la faim. La misère, depuis ce dernier hiver,
s'est abattue sur rolrs cornfie << la \,ërole sur le bas clergé t .Il règne une certaine effervescence dans beaucoup
de p&oisses et dans nombre de foyers.

. A la veillée, tous, on discute âprement sur le sujet et les espoirs permis grâce à la prochaine réunion des

Etats Géneraux. Ma femme, Jeanne, est << eh espoir r, ànoÿveau. Elle est bien grosse mais toujous aussi
gaillarde à la besogne. Il nous faut penser au petit à venir et à I'hiver prochain qui risque d'être encorc dur. Le
début de I'été, de cette année [ 1789 ] est aussi poulri que ne I'a
été le pdntemps. Les foins pourissent sur les prés avant même
de pouvoir être fauchés tant il pleut 

Mâr.on dê rêrrc à
Et poul comble de malheur, on ne peut couper les seigles

qui germent sur Ies épis. On n'a plus de blé en réserve dans les
geûiers. Sous peu, le pain vâ manquer. Le 9. 10, I I et 12 mals
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€ Les trois Ordres : le Clersé. lâ Nobless€ er le Tiers État p. 153
demicr, à La Châtaigneraie, a eu lieu l'Assemblée des délégués des
paroisses faisant parti e dt « baillage » de \tl ouvant, afin de
procéder à la désignation des représentants du Tiers étât, qui nous
représenteront. Ils se sont rendus à Poitiers I t6 nars ] afin de
participer à l'élection des Députés de cet ordre qui doivent, eux,
Éptésenter lc << pettt pe,p/e » aux États Géneraux. Lc docteur
Callot, qui a quarante ciûq âns, y a été élu. Le 20 mars suivant, Mr
Guinefolleau, curé de Mouilleron-en-Pareds et prieur de la
paroisse, est parti lui aussi à Poitiers accompagré de ses conlières,
de Saint-Sulpice, de Thouarsais et, Forgert, vicaire de la paroisse
de Baz oges-en-Pareds, afin de contribuer à la romination des

Députés du Clergé. Ce cler9é, << iche comme Cré^rm », qui ne donne point toujours l'exemple, et qui de ce fait
est en plein déclin, subit, diçon, un peu partout une ûise de vocation, une crise de foi et de pratique religieuse
allestée, eûtre âutre, par la disparition quasi totale des clauses pieuses dans les lestaments. Ces donations, qui
leur étaient faites, étaient rédigées par le mourant, à l'approche de la mort souvent par peur de l'enfer. Ell€s sont
devenues une pratique rare, ce qui affaiblit le Clergé, souvert avide, il faut bien le dire ! D'après certains, « lÿor'
caré Guinefolleau, n'est sûtement pas parmi les prêtres porte-parole d'une moralité des plus austères dans
nolre population rurale aux mæurs simples pour ne pas dire simplisres ». Monsieur Bol.rlsier, un ancien
desservant de Mouilleron, et aujourd'hui, curé de la paroisse de Mouchamps, ainsi que Macé, le vicaire de
Saint-Maùrice, sont beaucoup plus estimés dans Ia population de c€s deux paroisses. Ils sont cornus pour leur
<< esprit Moûtforlain », et, sutout, ils ne vivent pas aussi confortablsment. En attendant, un grand espoir fait
battre tous les ccaum I En convoquânt les Élals Cénéraux, le roi et ses ministres souhaitent éviler la banqueroute
car les finances royales sont en très mauvaises passes. Les bomgeois espàent des réformes politiques qui les
avaltageront. Le bas clergé anend une situation meilleure et, les paysans, sans tlop d'illusion, aspirent à des
charges moins lourdes qui amélioremient leur vie au quotidisn. Surtout, ces demiers escomptent pouvoir
chasser bientôt à leur guise sans avoir toujous à leurs trousses les sergents gardes royaux ou les gardes privés.
Toutes les réùnions d'Assernblee, du dimanche au bourg, pour la rédaction lotamment des Cahiers de
Doléances, sont à peu pres semblables partout. Oû a tous une nouvelle vision du futur et, de ce fait, un vent
d'optimisme souffle dans les campagnes. L'heure est aùx gmtrdes esperances.

Lôtris XI/I a
Moi, Jeân Rousseau, / ain é, et mes trois frùes ', Jert le cadet,Pierre, I'aîné

etPierrc, le codel, on est tIès agités. On a participé avec discemement à tous les
évènements, écoutant tour à tour le curé et le docteur Gallot. On croie et on espàe
surtout que tout puisse chau:,get. L'Age d'Or va poindre. On va connaîlJela Libe é,

on goûtera bientôt à l'Egalité et onpratiqtreÂld Fraternité. LaRéforme Iiscale sera
acquise, c'est sûr ! Peut-être, y aùra-t-il la suppression des impôts ! ! C'est ce que
I'on chuchote dans les caves, dans les cabarcts et dans certains petits cercles évolués,
comme il en existe, parait-il, à Pouzauges, à Reaumur, à Ia Châtâigneraie et, mêrne
ici, à Mouilleron, que l'on nomme « Soclélés des Pensées »». Sitôt après leur voyage à
Poitiers, les Députés se so[t déplacés comme prénr à Versailles ou ont commencé les États Généraux en
présence du roi, de la reine, de la Cour, dansla salle des Menus-Plarsil.r, qui est située non à l'intérieur du
palais mais entre / a|enue de Poris etla nte des Chantiers. Elle a été repeinte pour l'occasion en tons clairs,
blanc et vefl.

RéuDion des Ét"ts cénérrux t
L'ouverture s'est faite [ 5 mai ] sans notre culé,

Monsiew Guinefollgâu, qui û'a pas été élu. Ont été retenus
neufdeputés pour la Vendée dont à Fontenay-le-Comte, les
nommés : Pervinquiere I Mârhieu-Joseph Pervinquiere devirr
Procureur généml s,,ndic et âdmiûislrateur du Departemeût I l79l-92 ]
avânld'en devenir Ie Président. ll tuljuge-criminel à Fontenay €n 1806,
Président de châmbre à la Cour de Poiliers en l8l l. obtiot Ie litre de
Baron d'Empire ei tut élù dépuré en 1814.Il se fil consruire un bel
immeuble. rue dc la Republique à Fontenây [.ctu.llddr.c4? ôù loaæ te

(i,nnâ.d.nt âll.mnd .î re4o I el il mourut le 24 janvier I828, dans son
domâine de Ia Baudonnière, pÈs de Marsâis-Ste-Rad€gonde l.
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€ Sâlle des n enrr P/airiff à versailles p.154
Pervinquière est né à Fontenay I I I félrier 1760 ]. Il est le fils

d'un avocat et est devenù à vingt et un ans sénéchal de CoulongesJes-
Royaux I r78l ] ; Biaille-Germon, ü républicain convaincu, mais
d'opinion modâé, aussi de la région de Fontenay. Avec eux, s'étaient
réunis aussi pour la rédaction des cahiers de Doléances, dans la
chapelle des Cordeliers, de Fonteûay : eggbql de l'Apparent,
penonnage éminent, qui n'hésita pas à denoncer les « aà&t
révoltants »», demandatt une meilleure répartition et une diminution
des frais de perception particulieremeût sur le blé et le pain. Il
revendiquâ égaleneût un arnoindrissement des droits pour
<< encourager et soulager Ie peuple at'ec des débouchés suJJisants pour
que notre Poitou tienne son rang parrni les Protinces les plus

formant une élite de pensée, se sentant de plus cn plus forte et considérée.
Sont allés égaleme[t à Verailles, le docteur Callot, Louis Prosper L'Ofïicial, ami

de Gallot, et qui est lieutenant général au Siège Royal de Vouvant siégeant à la
Châtaigneraie, ainsi que GelpillgA! « de .Eo nlenaÿ ,r, qùi ûaladq se fit porter dâns un
fauteuil pour le §errrer I dÿ Jeu de Paume ( * ).

Parmi les représentants du Clergé, attentifs et craintifs, face aux idées nouvelles, il
y a : Ballard, rté à Fontenay [ 20 aoûr 1728, fils du chinrsieû Ballard ], cuIé du Poiié-sur-
Velluire ; Grandin, curé de Bazoges en Pareds , Monsieur Dlllor],, pe$onnage haut en

couleurs et curé du Vieux-Pouzauges I Dominique Arisride. voir son ponmir p. 156 i en 1797, cure

déÊoqué et mârié, il est présidenr de l'adminisrration locale I ; lqllg! [ originaire de lâ Mone-Ste-Héraye ],
curé de Chérigné. Mais, très vite, il y a eu confusioû et méseûtente entre les trois ordres. À,
ce qu'il pamît, le Clergé s'est rallié officiellement I t9 juin ] à nos représentants du Tiers
État. Le curé Jallet est, comme les aures religieux qui font partie du bas clergé, habillé en

costume traditionnel. Il porte une soulane, des souliers à boucle d'argent et ùn bonnet noir.
Il avait déjà amoncé sa décision I le 12 ] de quitter le Clergé et de sejoindre à nos

représentants du peuple, leur disânt . << Nous venons à vous, précédés du Jlambeau de la Raison et guidés par
l'Àmour du Bien Public, nous placer à côté de nos concitoyens, de nos frères. Nous accourons à la toix de la
Patrie, qui nous presse d'établir entre les Ordres la concorde et l'harmonie, d'où dëpendent le succès des États

GénératLr et le salut du P4ts ». C'est ce qu'a rapporté, en presche. l 'caré de Mouilleron. Ce demier pa&ît, à ce
jour, abonder en ce sens.

Le bas clergé, sernble s'écarter de la Noblesse qui, d'ailleurs, ne se distingue plus
que par ses titres. Elle a eu son heure de gloire à l'epoque féodalejouant un rôle eclatant
dans Ia France militaire I des xvlè et xvllème sje.les ] mais ellc n'a plus que des privilèges
dépourvus de fondement rationnel. Pour la noblesse vendéenne, en tous cas, l'abbé de

Beauregard du chapitre de Luçon, dit complaisamrnent qu'elle « ÿit dans son châleau,
plutôt une modeste gentilhommière. Elle entretient d'éffoits rdpports avec les paysans.
d'autant plus que le système d'erploilation qui est le métayage, impliqüe le parldge des
réco es et du bétail entre le propriétatt"e et le métayer. Le seigneur se montre attentifà
ce qui touche la vie familiale de ses paysans. . . De son coté, le Wysan montre
attachement et /idélité à son ùaîte. Mdis, s'il lui téîloigne du respect, il alfrche à son
égard quelque liberté- ll lraverse son parc sans autorisalion et orgakise, à l'occasion,
ses fôtcs locales dans la cotr du chôteau. la noblesse ne s'allie que dans la contrée :

toules les.familles sont, en conséquence, unies par les liens de parenté el.forment uhe
espèce de coûlédération dans laquelle règne une égalîtë parfaite et même une e hême
( + ) il est rcconnaissable, à droite, sur la roile qu'a faii le peinrre Dâüd (voir p. 156 )
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iûportantes du Roÿau e ». Avec eux encore : le nommé E@çqi$!qug!, né à St-Laurent-de-la-Salle I z octobre

1752 ], procureur du Roi, qui a fait paraître une vigoureuse brcchurc sùr les << Moyens de sauÿer le Royaume de
France de la BanErcrollc », ouvrage pJein dc patriotisme, qui le rendit bientôt très populaire auprès de tous les
milieux. Il a de vastes connaissânces juridiques, un jugement très sûr et il sut imposer à l'Assemblee de Poitiers
le << Cahier de Doléanccs » de Fontenay. Un autre représmtant du Tiers : Francois Le Maienen, qui est un aisé

propriétaire de la région. Il possède, entrc autrc, la Métaide du Tallud-Sainte-Gernme, proche la paroisse de

Mouilleron. Il fait partie de cette Bourgeoisie mârchânde et admitristrative qui a fait récemment fortune,
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fiscaux et acceptent enfin l'égalité devant l'impôt, mesure qui fut applaudie à tout rompre ! Les dcputés du

Tiers État, en souvenir de ces faits, ont fait fabriquer une assiette de porcelaine pour marqùer l'évènement. Elle
représcnte une balançoire, ou d'un côté le peùple dlt'. << le plÿs.forl I'empo e,ttandis qr'on fait dire à la
noblesse : « ro .s joüons de malheur >». Une auhe assiette, en faience de

NeveÉ, cst réalisée également agrémentée d'une légende : << Vire le Tiers

É'ldt ». Elles étaient vendues par des colporteuG. Pami les gem du « Perl,
Peuple tt, peù aÿaienl les moyens de les acheter.

En ce moment, les conjoncfures se succèdent à un ÿhme insensé.

L€s nouvelles vont vite, tÈs vite même. Le bourg de Mouilleron est en

pleine effervescence !

Après le mlliemeût des trois Ordres, l'lssemàlée des dsputés, réunie
à versâilles et, qui se disait << Nationale »», se transfome [ gjuillet ] en

Assemblée Nationale Co stituahte. On ne comprend pas très bien ces

différcnces mais on espère en 1'efficacité de cette session. L'Assemblée
veut refondre entièrement le vieux royaume, revoir les institutiots, la
législation, l'administration, lajustice, les finances. Elle veut également

modifier les poids et les mesures, qui parait-il, sont obsolètes. Elle veut

aussi âvoir un rcgard sur la rcligion même, ce qui de mon avis à moi, Jean Rousseau, n'est pas de son ressort.

Tout, en fait, lui paraît à reprcndr€ ! Au premier abord, toutes les réformes qu'ils préconisent, deplaisent

un peu à la paysannerie, attachée qu'elle est à l'Ancien Régime et surtout
au Roi. Mais enfin, il faut voir ! On apprend, qu'à cause de la pénurie
générâle de blé et la peur de la disette qu'elle engerdre, des << Jacqueries »t

I réÿoltes I se multiplient un peu partout dans nombre de province. Il se

répand la nouvelle qu'à Paris le peuple qui a faim, gronde. Après un hiver
glacral. on a. mainlenant. un élé réellement pourri.

Assiene révolutionnâire, lâ force du peùple l'êmporte sur lr nobl§se t
Les foins sont à peu près partout gâtés sur les pÉs et l'on ne peut

couper les seigles qui gement sur les épis tant il pleut. Le peuple ne peut

trouver.ni pain, ni blé. La misère est €xtrême surtout dans les grandes

villes. A la Rochelle, il n'y a plus de pain que pour troisjours et, à Paris, le
peuple en réclame avec violence. I-a misère est dans ce moment à son

l

comble...!
é Assiette réÿolutionnâire Vive l€ Tiers Étrl

D'ailleurs, une grande émeute s'est produite. Le << pelit pe ple»de
Paris a pris de force la prison de la Bastille I 14juiliet ] faisant de nombreux

morts. CejourJà, Ie ciel était couvert, un vent d'ouest assez fort soumait et

il ne faisait pas trèschaud: l7' 8 à Réaumur [ 22" 2 à midi à Pâris ]. L masse

populaire, qui menait grand tapage autour de la Bastille, mais qui avait fort
peu de fusils et ne pouvait rien fâire avec les piques, les sabres et les

broches de cuisine dont elle était armée, devint plus agressive. La tension

monta au fur et à mesure que le temps passait. Elle fut telle qu'une
fusillade éclata vers midi et demi. Lc sang coula et malgré les pourparlers.

.faniliarité, malgré I inégalité desfortunes- P.t55
lA noblesse lendéenne, sans être fière, a une grande idée de son rang;
elle ne va pas à la Cour el fi'aime pas ceux qui s y fonl représenter-

Cette noblesse, qui consomîte lous ses revenus dans le pays est ÿraimenl
aimée du peuple, mais son édücalion est loin d'étre soignée et ses m@urs

ne sonl pas loujours exemplaires ».

C'est, à ce momett-là en gétéral, l'image réellc des nobles du
Bas Poitou. Ils parricipent à la même société que leurs métayers, leurs

bordiers et leurs joumaliers. læ négoce qui est fait sous leur tutelle : la
vigne, le blé, Ies troupeaux contdbuent au raütaillemeût de gmtdes
villes comme Nantes entre autre.

Vers la fin du mois de mai [ 20, 22 ], la Noblesse, pourtant âvec

beaucoup de réticence néanmoins, abandonne à soû tour ses privilèges
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€ Prise de lâ Bâs.ille p.156
den n'arrêta la masse populaire decidee à en découdre.
Le soir, la Bastille était prise faisant une trertaine de
morts devenus, aussitôt,les « Martyrs de la Liberté ».

À Versailles, le roi n'a rien changé à ses

occupations habituelles et, dans son.joumal, à la date
du << mardy 14 >», il noté : « Âie, ». A quelle heure
Louis XVI a-t-il appis le siège de la Bastille ? Son
cntourage lui aurait-il caché intentionnellement, pour
quelques heures encore. des troubles aussi graves.

A la sùite de la nouvelle de ces évènements, qui
bousculent brutalement le vieux royaume ainsi que la
vie de toutes Ies catégories d'individus, une grande

peur de l'inconnu se propage soudain surtout dans les campagnes. Elle est accompagnée d'un vent de violence,
puisque, paraît-il, prés de trois cent châtcaux ont été pillés et brûlés [ lgjuillet ] tandis qu'à Nantes, il y a eu I l€
20 ] des scèncs de panique. Les représentants sont toujours à Versailles où la situation piétine. Le curé de la
paroisse de Luçon, inüte les paroissiens et Ia population des alentoüs à se déplacer poul assister [ ]1 juillet I à Ia

célébration d'un 7e Derrr, pour le retour de l'ordre dans le pays de France. Toute la famille Rouss€au, et ceux
du voisinage, y ont assistés. On est troublé, embarrâssé par tous ces bouleversements et on ûe comprend pas
waimenr la finalité de tous ces troubles

la ville dc Nrntes t
Pourtant, l'immense majorité du peuple

fiançais.se félicite des premiers résultats obtenus
par les Etats Cén(iaux. Les édiles luçomais
[ é]us de Luçon I écrivent même [ 3l juiltet 1789 ] à
I'Assemblée Nâtionale pour lui faire part du
dévouement de letn ville: << à tout ce qu'elle a

fait et qu'elle contiîuera à faire pour.forma' et
consolider l'édijice national dans toutes ses parlies et qu'elle restail I lâ ville de Luçon ] arimée de I'amour le
plus pur et de la fdélité la plus intiolable pour la personne sacrée du Roi »».

Jeanne, ma fernme, vient de me faire encore un petit qui est né [ 4 août l7t9 ] en notre borderie de la
Sauvagère. On l'a appelé Piere, comme monjeuûe frère, qui d'âilleurs en cst le parrain. On est allé au bourg
pour lo faire baptiser illico-presto par Monsieur le curé Guinefolleau.

Quelques jours plus tard, on a appris que Iejour mêmc de la naissance de mon fils, à Versailles, les
dépulés del'Assemblée ont voté l'abolition des privilèges et la possibilité de rachat des droits féodaux. << lÿoas
sommes tous des citoyerd », a-t-on entendu dans la salle du jeu de paume, pendant que les représentants
prêtaient serment. Dès, le lendemain la nouvelle a circulé. Cela a été des mânifestations dejoie à Paris et dans
toul le pays surtout parmi les gens du peuple, qui à la vérité. cn géneral, n'aimaient pas spécialement leurs gros

seigneurs. Surtout, « /'ivresse de la joie s est dussitôt répandue dans tous les c@urs. ll sembldtl qu'un nouÿeaÿ
jour allait luire sur la France »» |

Cet évènement, et la naissance de mon deuxième fils, me procure une double satisfaction. Il transporte
dejoie mes freres ainsi que toutc la
famille et pareillemeût ceux des

hameaux voisins. Ce fut aussi de la joie
dans le bourg de Mouilleron. Les petits
« ôorrrgcois » se félicitaient, encorc plus
que les petites gens du peuple, de cctlc
nouvelle conjoncture qui allaient leurs
pcrmettre de racheter certains droits, des

chârges et dc l'immobilier.
le Sermenr duJ€u de Paume t
Lc cabaret du bourg de

Mouilleron, et bien d'autres. n'ont pas

déscmpli de la joumée. Nous, les
Rousseau. on y a bu un bon coup de
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gnaule I eau-de-vie ] pour fêter l'évènement. p.157

Quelquesjours plus tard I I I aoûr ], un décret de I'Assemblée
confimant les décisions du 4 août, détruit entièrement le Égime feodal
a << les droits et devoirs lanl féodaux qÿe censuels sont abolis tt. Cetle
mesure fut accueillie avec ioic par tous ici et donnâ l'occasion de

trinqucr à nouveau. Certâins, à Paris surtout, chantaient : « Si /es
grands troublent, encore, que le Diable les confonde ! Et puisqu'ils
aiment tant l'or, que dans leur gueule on en fonde ! Voilà les sincères
vzux qu. les harengères.font pour eux ».

A la vérité, le poids réel des droits fôdaux est fort variâble
selon les provinces. D'ailleurs depuis quelques ternps, les
circonstances économiques difficiles dans cette région I seconde moilié

du xvlllè siècle I avaient déjà cootraints cenains seigneus à réactualiser un certain nombre de petits dtoits et

redevances fé.odaux. D'autres, plus coriaces, les maintenaient âvec pugnacité, ce dont se plaignaient amàement
leurs pa)§ans : « pre nous imporle la perle de ces titrcs qui leur est si cher I mais qut obligeait parfois les

hommes à passer la nuit à banre les étangs pour empêcher les grenouilles de troubler le sofiùeil de nos

ÿoluptueux seigneurs ! Qui de nous ne .ferail aÿec plaisir un bûcher I len I expiatoire de ces inlâmes parchemins
où s'étalaient toules nos redevances ».
(F lrs députés des Trolr ordres

A Fontenayle-Comte, il parâît, qu'il y eut
quelques émeutes qui étaient le fait de gens

malheureux et révoltés auxquels s'étaient joints de

traditionnels pillards de circonstance- Ils ont fait,
entre autre, un grand feù de joie avec tous les
papies terriers ! Pow prévenir d'auhes toubles, les
représentants de la ville ont organisé un régirnsnt
sous les ordres du major géneral Gabriel Baudry
d'Asson, noble poitevin I qui plus tard se trouvera à la

lête des insurgés de sa égior.). À L!çuî,le << Grenier à
blé de la l/endée »>, on note bientôt la présence de

fortes gamisons militaires.
Monsieur Ie curé ûous a lu les Articles du décret, portant sur l'« a bolition du régime ftold/ ». Ils ont été

votés sur plusieurs jours [ 4, 6, 7. 8, I I août ], dont : L'Article I, qui n'exclut pas toute indemnisation I pou leur

rachat ] de sor fait. Ce sont exclusivement les débiteurs des taxes, des rentes non féodales ot) ron << mélangées de

.féodalité ,», qni doiÿeît effectuer ces rachats. Il doit être payer une somme forfaitaire une seule fois pour toutes
au seigneur du lieu qui reste néanmoins propriétaire de son bien. Cctte somme se substitue à la rente sur la
propriété d'un moulin I par exemple ], sur celle d'une borderie ou sur les rcdevances annuelles à condition d'avoir
la possibilité de le faire. Par contre, s'il s'agtt de rentes à caractères féodales ou mélangées de féodalité, comme
\a <<journée de corvée t»,la << rtain-morte ,) [ c'esl-à-dûe I'impossibilité légâle de rransmettre aux enfants les biens par

lestament ] etc. . ., celles-ci sont abolies purement et simplement sans

dédommagement pour le seigneur, comme par exemple, la rcnte sur la
mourure I farine ]. sur le pressage du vin.

Mais qui, parmi les plus pauvres auront les moyens de les racheter ?

On a apprécié plus particulièrement certains changemgrts : L'Articlc 2, abolit
1e droit exclusifdes fuies et des colombiers. Dorénavant, les pigeons seront
enfermés aux époques fixées par les communautés ce qui évitera le saccage
de nos champs de blé. Durânt d'autres périodes, ils seront regardés comme
gibier et chacun aura le drcit de les tuer sur son terain.

Par I'Article 3, le droit exclusifde la chasse et des garennes ouvertes
est pareillemeot aboli. Tout propriétaire a le droit de détruire et, faire dêtruire,
seulement sur ses possessions natuellemeDt, toute espèce de gibier saufà se

conformer aux lois de police. Cette liberté de chasser â été tellement attendue
par tous les paysans !

Par l'Article 5, le clergé séculier et régulicr cst contraint lui aussi a

abandomé sa redevance, la dime, parfois lourde selon les curés : à
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Mouilleron. elle était au 24 ème de nos revenus, tandis p.158
que, l'Anicle 8, supprime les droits de casuels I somme à payer pour les

entenemenrs erc. I qui cesseronl d'être rétribués dès qu'il sera donné
une pension I sa]aire I aux prêtres.

La perception de l'impôt se fera sur tous les citoyens, quel
qu'il soit et, sur tous les biens de la même maniàe et dâns la même
forme, dit, I'Arlicle 9. On applaudit surtoul à cette mesue enfin
égalitaire.

L'Article 13, pose le principe d'une « corrrribution commùne
tndispensahlc ù rëpartie égâlemcnt.

On âpprend, que le 23-24 août, a été rédigé un decret qui
proclame Ia liberté des opinions religieuses el de presse tândis que le
26, l'Assemblée vote :

lâ Déclsrâtion des Droits de I'Homme et du Citoyen.
Un des députés clame . « L'ignorance, l'oubli et le mépis

des droits de l'Homme soht les seules causes des malheurs publics
et de la corruption des gouÿernements | - - . t .

Partout. le peuple acclame cette déclaration et chante : « O,ri
I lous les hommes sont égaux cl leurs droils sont les îrêmes, on ne
distingue les héros I qu à leÿrs ÿertus suprêmes I Mais la loi qui
nous pèse tous, dans sa juste balance t Morlels, ke doit mettre en
ÿous auc.une dillërence 1 »

A Versailles, pour ies Députés, c'est encore l'emballement
bien que les déboires soient déjà commencés cat la << machine du changement »» s'ertballe, elle, aussi ! Pourta[t,
dans l'ensemble et, pour noùs aùssi, les hornmes de la famille ROUSSEAU, « lrere R iÿolutiok t a etébien
accueillie et plus particulièrement par les populations du Bas Poitou ainsi que de celles des Mauges. On a été
sensible à cefiaines promesses : égalité fiscale, suppression des taxes et privilèges seigneuriaux I donr beâucoup

é@ienl néanmoins, en réâlné, théoriques I et, sutout, on a été très réceptifà la disparitioû de la milice ro)ale. Cette
milice ne mobilisâit pourtant qu'un seul homme pour 149 civils I environ 8 à 9 pour Mouilleron ] et, le requis, allait
faire le soldat à proximité [ drns tes sâmisons ] de la côte : Talmont, Les Sabies . . . Malgé tout, cette milice est
viscéralement haie. Aussi, les hommes répugnaienlils à cette obligation.

Dans les campagnes, l'enthousiasme règne encore malgré les intempédes qui perdurent. On va" c'est
certain, maûquer de blé pour l'hiver à venir ! On a toujours en mémoire les touments de l'hiver passé qui a été
des plus rigoureux. Le printemps qui a suivi ne fut que bourrasques et, l'été, en ce moment, est très pluvieux.
Tout ce mauvais temps r'gsGil pas le présage de mauvaises choses à venir ! læs esprits sont tès échauffés et
l'on constate quelques changements dans les mentalités. Les paysans ne sont pas les seuls à manifester
maintenant quelques tiedeurs à l'égard de ce << bouleÿerseûent »t et aussi enven quelques-uns de ces
représentants. Les artisaûs et les ou\,Tierc, surtout, n'y ont pas trouvé les améliomtions promises.

Læ Bas Poitou et, plus particulièrement le bocage, est une région d'agiculture et d'élevage mais elle
connaît également une petite activité industdelle répartie autour de la Châtaigneraie, dont une à Saint-Maurice-
le-Girard, à Pouzauges, aux Herbiers, à Bressuire, soit quatre mille personnes environ ernployées à la
fabrication surtout d'étoffes grossières : << droguet ,», << tireta{ae », alors qu'à Cholet, dans une multitude
d'ateliers établis aulour de Ia ülle, on fabrique surtout des mouchoirs souvent rouge et de gIande reûommée.

Dès que commencèrent les évènements, « llr.re Ioule d'oüÿriers et de tisserands se trouvaient à la veillc
de manquer d'ouvrage et de paiû rr. At c\lne des mesùres
politiques et sociales affloncèes ne leur a eté profitables. À
tout ce petit peuple, on â apporté plus d'idées que de progrès.

Cholet capilale du mouchoir t
C'est pourquoi, lâ peur des incertitudes du

changement est arrivée. Avec raison, pùisque Îrès vite les
choses vont en se gâtant. Les évènements, qui se succèdent,
brusquent les idées acquises depuis toujours. Le peuple, par la
voix de ses représentants, devient le dépositaire de la
souveraineté nationale, cn lcs substituant à Dieu, au Roi . . .

Tout cela provoque déjà des conflits au sein de la population
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prôrre, Moûsieul le cüé ainonce des nouveautés. ll paraît que lâ paroisse n'cst p]us une paroisse mais une
coûmune. Pourquoi cc changement ? La majorité des habitants de la paroisse ol1t pris assez mal cette
installâtion d'une « municipalité », aÿeç à satête des << municipaux » choisis, il fallait sans douter, parmi les plus
riches dc la paroisse, non, dela << commune t), doit-on dire maintenant ! Monsieur Guinefolleau, qui appartjent à

la Maçonnerie, colnme on le sait d'ailleurs, se montre à priori làvorable à ces changements et aux idées
nouvelles. La ûouvelle administration, telle qu'elle a été décrétée par Ia Constituânte, ne séduit pas

particulierement.
Eû outre, la formation des municipalités a conduit à des rcgroupements

de pâroisses I Saint-Germainl'Aiguiller vient d'être annexé àla « commune »
de Mouilleron. Ceci, a conduit à la fermeture de son église. Ces câs sont
nombreux, parait-il et certaines églises sont vendues avec même leur mobilier
sacÉ au profit de l'Etat et non de la commlrne. Ceci irrite les paroissiens
habitués depuis des lustes à pratiquer leur cultc dans leur chapelle.

Le conseil général, le maire et le procureur, élus pour derl\ ans, ont
remplacés les notables traditjonncls et, les paysans pourtant majoritaires dans la
commune, soût minoritâires parmi les élus qui ne sont, ni plus ni moins, que les
mêmes : ces « ôo&rgeors » locaux qui se sont toujours allégrement rempli
le « gorr.rel » et qui cortinueront de le làre au détriment des plus modestes
voire des plus pauwes I

Avant, dans les « d.rremblées »» d,e paroisse, on pouvait au moins s'exprimer.
À ct' heure,lews rértnions se font en privé dr,ts \a << salle commurrale ». Un système de courier très

rapide a été établi entre les responsables locaux et ceux du pouvoir central ; ainsi les ordres et, surtout les
nouvelles, vont vite, bien tlop vite pour les mauvaises. Ce qui nous déplait aux paysans, c'est qu'à la place du

culé et des nobles que l'on connaissait et, dont lâ supériorité était admise, on
ÿoit appamître ces «jâmerLx bourgeois » sottyent << issus de la roture »t I dela
paysannerie ] et qui n'ont pas toujours la maniàe avec leurs administrés. Ce
sont souvelt des « mdires insolents dont I'orgueil se fait d'autant plus sentir
sur le peuple qu'ils e sont sortis >r.

rÉ ésorie : l'éducâlion de l'Homme commence à la naissance

Les esprits ont changés et les comportements I

Quelques rotuders, qui ont une grosse métaiie, se solrt << embourgeotsés »
comrne ce Le Maignan, régisseur de la « Métatrie de la Bruyère du Tallud >» |
Sre Gemme ]. Mais dans quelle condition ! Les vieux paysans de la paroisse qui
connaissent bien /' làte famille I l* ua;gnan enrre aurre ] n'oublient pas que leur
« maître du moment, si souÿent troplier, n'est pas descendu d'un si holtt
prunier »» | Que le grand-père ou l'arrière grand-père de ce « maître », jadrs,

ne üvait pas dans dc meilleures conditions qu'eux même aujourd'hui et que
leur fortune, acquise sùr deux ou trois générations, est parfois sùspecte et
difficile à expliquer.

paysanne même si les premières mesures prisent ne les concement p.159
pow le moment pas directement.
é le roi exp)ique à son fils les lemes de lâ Déclâration des Droits de I'Homme

Par un nouveâu décret de l'Assemblée I l0 oclobrc ], le roi du
royaume de France, louis le Seizième, devteît « Rol des FranÇais ». On ie
compreûd point trop ces nuances. Monsieur le curé a tenté d'expliquer la
différence : « Not' Roué étail Rex Francorum »» par la grâce de Dieu.
Maintenant, il est « Àoi des FrdûÇais » qu.e parce qu'il a prêté serment à
l'Assemblée Constituante. 11 est décrété citoyeû comme les âutres.

D'ailleurs, rajoute rol'cu,"l, qui semble satisfail de cet état de
chose, le roi dispose dc l'essentiel du pouvoi exécùtif et contrôle 1a

législation par le droit de suspendre quelques temps 1'application des lois en
opposant son « rero ». On ne comprend «goutle » à tout ce « charabia ». Ces

nouvelles mesures ne Dous derange guàe tant qu'on touche pas à ùn « seal
cheÿeu de fiotre roué ,t qui l'est toujours, pour nous, par la grâcc dc Dieu !

Que de changements tout de même ! Chaque dimanche, à chaque



C Arcadcs de la place Bellirrd à Fontenay p.160
Marchand, bourgeois, le nouveau riche, d c/'

leure, est plus méprisé que certains de nos
authentiqucs nobles, qui éloigûés du commerce en
ignomient les fiaudes, les gains sordides et autres
transactions douteuses !

« Y' atons peu de noble ici en not' parouèsse
mais ceux que noÿs arons, leuts biens, leurs
richesscs, ils lcs doit?ht surtout à leurs naissanccs -

.. C'est pourquoi, on leur pardonùe bieh leur
fortune » |

Les anciennes provinces ont disparues au
profit des Départements [ 22 dècembre ]. L€ pouvoir

t

centml faillit de peu respecler l'ancienne division du Poitou I qui darair de 1242 ] et ne faire que deux
circonscriptions avec pour chefslieux Poilicrs et Fontenayle-Comte qui était déjà Ia capitale du Bas-Poitou.
Mâis, Niort, ville très patriotique, revendiqua sa part et ainsi sont nés la Vienne, les Deux-Sèwes et la Vendée.

<<O, la bonne Constit trio, », discnt les benêts et continuent-ils: (<toutletuo de va pouÿoir manger à sa

/airn ». Jusqu'à présent : << ÿ' làisions ÿ' nir la.fdfi eet, ne mangions que le son».Bientôt: <<J'auro s à nôtre
lour, lard el liple menton ».

L' Assemblee Constitùânte prâend organiser également
l'ducation des citoyens, qui doit « corzzrercer à la naissance »», po:ur
qtJe << le progrès croissanl des Lumières o ÿre ute source inéWisable
de secours de nos besoihs, de remède à nos a*r, de ùoyen de bonheur
individuel et de prospérité commune . . . pour contribuer à ce
perfecliorlnedent général et graduel de l espèce humaiûe, demier but
ÿers lequel toute inslilutioh sociale doit être dirigée rr.

Malgré les beaux mots, moi, Jeân Rousseau, et mes fières,
« nous nous foisons des soucis. à ct heure t À d'hpurcaussi.ysaÿons
plus trop quoi penser ! », disons-nous, à la veilléæ,. << Y restons quelque
peu avx aguets. y attendons pour vouère un peu comment tout ici ÿa
lournaille f rowûet f I Une chose est sûre, tout cela n'en a point rempli
nos éaplles I Y v'nons d'apprendre arJsl [ 2 novembre ] qre les biens du
clergé son, mis à la disposition de la Nation tuaintenanL ain que cela
aidenl à résoudre le ptoblème.financier de l'Etat. Y m demande où touf ieu va nous m'nail/e Imener]!».

On a appris que quelques seigneus du voisinage, par ce qu'ils ont peur, ont quittés le pa,s desjuillet
demier. On pense que << Tout ieu. olé pas normal I Ces « aristocrates », comme le les appelons à ct' heure, ces
« émigrés », com e le disons aussi, tour' ieu, olé pas ordinaire | ô lé inquiètant I Les seigneurs qui laissent
leurs terres, leurs chôteaux, y sait pas c' quo ÿeut dire I tt. << Tout' ieu, ô virounne f rc,lmel la tête à celtains
su oÿt depuis que I'ona créë c'tièt Asse blaille, que I'appelons maintenanl, la Constitutiontançaise, que le
roi s accepté » f 14 §eptembre demier I puis signé [ le dimanche t 8, suivanr ]. Il a juré fidélité à la nation, à la loi darN

la salle du Manège,proche des Tuileries.
e S{Ie dù Mrnège à Paris

A cette mêrne période, la Constituante a cIéé une nouvelle
monnaie de papier [ 9 seprembr€ l7t9], toutjuste bonne à allumer le
feu, que l'appelons des « lrsr'grals », qui sont tout simplement des
<< bons hypolhéqués »>, qui vont pouvoir servir pour l'achat des biens
du Clergé.

<< Cerlains, s' voyons déjà propiétaire d'une Cure ou d'un
Prieuré !Y m'demande où tout I ieÿÿa nous menaille I Ys'rons
pas long à o' saÿouère | »t.

Quelques jours plus tard [ ]7 décembre l, l'Assemblee
Constituante, où se houve toujours le docteur Gallot et ses collègues,
décide l'utilisation des biens de l'église quels qu'ils soient. Ils seront
mis eû vente âfin de rcmbourser et gager les dettes du notre nouvel
Etat Français.



lÉ Assiprârs de 20 sols p.161

« Ma 1, Jean Roussea\l'aîné, y su pas d'accord
aÿec eux et, pour moué, it'chi, olé leurjous lc roÿaume de
France. Olé pas un Etot | ».

Tous les biens d'église onl été « nationalisés »,

conte prcmesse d'une rente en principe de 1.200 liwes aux
membres du clergé. Les << Bie s nalionatlr n sont adjugés
pour une très grande majonlé à des « âorrg"o/i »

nouvellement enrichis. Les paysans sont rares à avoir
trouvé dans la Révolution un moyen d'acquérir de la terre
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afiû d'agrandir celle qu'ils exploitent déjà. Quant à ceux, qui sont déjà en fermage, ils héritent bien souvent tout
bonnement de nouveâux maîtres et propriétaires plus comptables etplùs << regardaûts t» que le clergé ne l'élait
bien souvent avec eùx. Er fin de compte, pour les paysans, pas grand chose n'a changé dans leur vie
quotidienne. Il n'y a plus de pain et I'on ne paye pas moins d'impôt !

. << O,.faut les ÿouère, tous, tiés trofcalous. le se j ' ttons sur les Biens
de l'Eglise comme <t la vérole sur le bas clergé r» | Le s'montons la tête
entre eL,' o.faut les ÿouère I O I en a {un qui ÿeut ach'la le « champ de la
chapelle », qui a quelques bonnes boisselailles fboisseléf,;s) et qui se trouÿe
juste à coté de fioîrc hameau de la Sauÿogère. Y' avons aussi entendu
parler d'un autre qui lorgne la « Grange du Prieur », qù'est eû limile de

fiot parouèsse et de celle de St-Germain-des-Bruyères.
Leurs « Assighals », olé ben beau mais faut avouèrc de I'or pour les

échanger I Olé que tiës « Traficalous » qu'en ont ! Et nous, c' qui ÿoyons à

ct' heure, c'est qui manquons de toul. Y sommes prêts à la révolte- Pas
étounna t\».

Àlésorie représe â la FIrtrc€ )
Depuis quelquesjours, des bruits circulent qui ont le don d'affoler I

L'Assemblée nationale Constituante, veut rquisitionner les
subsistances, c'est-à-dire les demières récoltes. Presque toute la paroisse
n'est pas d'accord avec cette mesute : «,4/ors. raisonnons-no s,siondoit
yenir du dehors collecter nos blés el les emporler au loin au risque de nous laisser périr. miekx vaut que nous
les rassemblions nous mêmes, chez nous en lieu s,ûr afn d'en disposer à notrc gré sur place selon nos besoins
I Nombre d entre now sommes bien décidés <<à monter aux créneaut ».

Le syrdic de Ia paroisse de Mouilleron, le sieur Frânçois Gautreau, ainsi que le curé Guinefolleau,
quelque peu dépité du reste par les demie$ évènements et, quelques 400 habitants de la paroisse, dont, nous les
ûèrcs Rousseau, tous en accord et, pendant trois jours [ 27,28 er 29 decembre ], on a opéré à main armée. une
razzia de tous les blés existaots de la commune. L'affaire fit grand bruit !

Mal nous en prit. Dès les premiersjours dejanvier I 1790 ], survint à Mouilleron, le lieutenant de Ia
Maréchaussée I gendarmerie ] de Fontenay-le-Comte, accompagné d'une brigade composée d'une cinquantaine
de cavaliers. Il ordonne la restitution des blés à leur propriétaire et decrète Monsieur Guinefolleau, le curé, en

état d'arrestation. On n'a point besoin de vous dire l'ânotion que suscita, parmi nous, de semblables incidents.
De vingt paroisses voisines, I'on accourut à Mouillercn pour protester.

Madame Elizabeth, la fernme du docteur Gallot, s'est deplaée dspuis son /og,s
dcs Aprelles, de la paroisse de Sâint-Maurice-le-Girard. Vainement, elle tenta d'apaiser
les esprits qui étaient à la révolte sans rctenue. Le déchaînement était à son comble. EIlc
essaya de corNeiller Monsieur Guinefolleau, placé dans une situation inconfortable, entre
les extrêmes, ceux à qui le blé était eûleÿé et ceux qui voulaient le prendre sans

dédommagement !

Madame Callot intervint de suite dans le sers de l'apaisernent. Elle le fit sur les
instances de son mari, toujours à Versailles et qu'elle a mis de suite au courant des

évènements par courrier rapide. Tout le monde connaît bien le docteur Gallot. On sait, que
par nature, il n'aime pas les troubles. Cela l'ennui d'autant plus d'en voir dars la région et
tout particulièrement à Mouilleron où il a des attaches. Il fiéquente, en visite surtout, les
gens do chôteau de la More, sis en plein bourg, les Amault. Ce sont de « gehtils obles »
avec qui il esl en très bonnes relatioûs.
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€ vistre(r ré\,olutionnaire sur les Trois ordres p.162
Aussi, à ce propos, il ne maûque pas d'écrire régulièrement

à sa femrùe âfin de lui promulgucr quelques bons conseils :

<< Mo tre dc la .fermeté mais aussi de la prudence, ramène les
égarés par des bienfoits. C'csl ainsi qu'il.faut s'artucher le peuple,
continue-|-il, et le persuader qÿe s'il dépouille les personnes
bienfaisantes, il ne recetra plus de charités, que les riches
deviendront paut,res, les pauvres des voleurs el q e lout sera perdu
! ». Guère de paysans sorl de cet avis et considàent qu'il serait
préférable de pouvoir se suffirc au lieu de demander la charité ! Ils
sont fatigués de « /amasser les m[eltes r» el n'en ont cure de ces

aûangements.
Monsieur Gallot ne câche pas son inqùiétude face à une

situation genérale qui est loin de s'arranger. Toujours à Vcrsailles, il écrit à sa femme quelqùes temps apres [ 9

.ianvier1790I.1.<Chèreamie,jen'aipucematin,quetetémoiglercombienlesdétailsquetum'osdonnés,m'ont
alleclé. PourraiTil en étre autrement ''! Ce qui m'a étonnô, c'est que, deur heures après, j ai eu des leïres de
monfrère, Moise, sieur des Aurières, de la paroisse de Boÿrheau, datées du ler de ce ilois, qui ne me dit rien
des insurrectio s- Peut-être, ignore-t-il celles de Mouîlleron et de St-Maurice, mais il devaît savoir celles de
Mouchamps- Enjïn. je pense que c'est par ménagement pout tfioi qu'il e m'enparleWsI Pourrai-je es1»erer
que ces misérables mutins fussent rcnttés en eux-mêmes et que le Prieur de Mouilleron I c\]melolleaul eût oryré
ce bie fail ? Car ils se sonî égarés, ces ùalheureux I Il faut les ramener dans le bon chemin et sa réponse qu
« il follait céder à la force t est ÿne défaite abominable. Il.fallait qu'il ÿiht luït ême calmer le peuple et il le

pouÿait d'un tlot . . . Mais, il y allait de son bénéfce | »».

€ Église de Eourneau

Gallot n'est pas dupe en ce qui conceme l'attitude du curé Guinefolleau. Il
reconnaît le pouvoir du curé qui pouvait en effet calmer les esprits mâis n'a den
fait. Quelques jours plus tard I 12 janvier ], le docteur Gallot est toujoùrs inquiet,
cepetdatt : << D[eu ÿeuille qÿe lout soit rentré dans l'ordre ! », écrit-il à sa femme.
Il se rejouit égalernent lorsqu'il apprend que du courrier vsnant de FontenayJe-
Comte annonce que Monsieur Guerry de la Barre poulsuit le procès et que le Prieur
de Mouilleron, Morsieul le curé Guinefolleau, qu'il désapprouve éüdemment, est
aco)sé: << Cela constttuera un bon exemple ! » surenchere-t-il ! Puis, encore [ 20
jânvier): « Juge de moû ennui, chère amie, écrit-il toujours à sa femmq J'qi su dès

hier, qu'il était allé cinquante cavaliers à Mouilleron, le jour de la loire I nercredi,)

et, aujoÿrd hui, point de lettre de toi, ni du Wpa I Néo-Mathieù Gâllor, son père, Sieùr de

la Filée, demeurant é8âlement au Logh des Aprelles ). Je t'avouera[ ma peire I au sujet de I'atraire ôen.,)rrlllercnl quoique
d'autres fi'annokcent que tout esl.fini à Mouilleron. Le Prieur Guinefolleau, a envoyé [ écrit er expédié ]
I'histoire de ses prouesses à L'Ofrcial »tI ciroyen député ].

læ nommé, louis-Prosper L'OIficial, ami de Gallot, est lui aussi élu deputé du Tiers État, représentânt
du Poitou. Depuis le début, il est pareillement aussi à Versailles. De temps à aute, ces mandatés dinent
ensemble le soir. Gallot n'a pas marquer, dans ses couriers, de narrer ces soirées à sa femme <<. Aujourd'hui
[ 2 seprembre 89 ], g/aid fricot I sorper I à nolre petit co ÿert | àn'tt tahtcl. Prosper L'Oficial et moi, donnons
dîner à nos quatre curés députés »»:. Grar,din. Ballard, Jallet et Dillon, le curé du Vieux-Pouzauges qùi est un
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personnage hors norme . . -

ÀIegorie invitant à ult rrâirement égâlirâire des Trois Ordres ,
En fin de compte, l'affaire de Mouilleron ne fut pas tant que cela

prcjudiciable au curé Guinefolleau. Il sela, début janüer, lors de la
formâtion de la nouvelle municipalité, pressenti pour le poste de maire

I les etus sonr en place por deu ârs à ce momenr-là l. ayant eu la presque i
unanimité des suflrages au grand dam du sieur Gaurreau. syndic en place. il
et avec qui,il a de mauvais râppo( ; quelques temps plus tard. il sera \
même élu Electeur du Déparlement de la Vendée. Après l'euphorie des
débuts, Ies déboires ne lui manquèrent pas pourtant à commencer par ce
que l'on a appelé tout bormemenl « /Zmerte des grains tt. D'aucllns, à ce
sujet, se sont montrés très sévères à son égard. Ses intenlions étaient-elles

É
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autant désintéressées ? p.163
€ Signârure de cuinefoleâu

Décrété de prise de corps

I en é1â1d'âûesblion ] par le Tribunal
de la Maréchaussée de Fontenay-
le-Comte, Guincfolleau produisit

un manuscrit « Mémoire Justilicatif », édité en fin d'année 1790, à Paris par les soins de l'imprimerie Chalon,
rue du Théâtre Français : « La, di,t"aib, dp, g,ra,Lrw qu, ÿeât fuit te$ttr daawla, capildl,e et
gértpr.alp,41p,At d^ar\,?to1/te*laproÿi,^ao" a/ e& to7ÿ co1.1rp/-co1lp àr,l.touiLerow bow"g. dn*ie, u,r.ia,
curë, e-t qut re {p,rnp/ u-tvgratà nom):ro dz, gehj! et üar-tî.taa* q&, A,e, s,ùlfuehtpoiat. . . C%,g<-+1+

^p/ 
tôAtpoi,t\t d,2* brLg4rdï dA$tu4t 1", dé*ordrq a,f*v dz toU.vre,r a.,* pLUa.A", et d2/ ÿenpsaer

par forcz,d,u,Ùtz,+1,d.,aûr*. . . llt toa\tldrorLer.l* etpor,té, àtLa,tra 4&ü'ite/. Iwÿi»or.t dar\a unp,
Pa-.{ai/e wliô1ÿ et ù [ar]t dp,Pu,ia,arûy moA.{'t,pour occa.*iotu.er d** ronou* d.a,n* cztbparoia*
qun re,^{erfi,o e »ir'olÿ 1.500 perWtr,ttzt Judtoment, {l* ta.ÿent qu.e do, ÿ.a,ir.t* eü.t@t't iêi, etlrn. . .

Owlau dit que, dz* aacapa.reu/y ÿiz,r,trrprû Le* clvr-ùzr- la, ru i,t et o1ÿ aara./r.e àt cz,, ga.1* qu",lz
Go!»ern", 4,Atÿo" ttot:*z,r c*,qwi.), e*re,ttez Seÿoya.nt ùla,ve;))e, de mtzrr4u,e.r d,? tairnttÀ,^a%12*
pla,y L.\dr,tPe àaup* ôt lz, ÿLp, qL/Di, dl éLb1.,i.a.^t qù ïl* a,Ler.l, dé,oiÀ,o dz, ÿ a+uter day bléy snzore
ai.tturttÿ ÿ^r la,Pafoiaaa, ? Td)p, étu il 1.a,, ti-tù.a,t'La1ÿ d.p*l\abi;hr1ty d,", Mouillarotu . . L? 27
di<2rdù.e 77 89 | dimanche f ,u.nz,heure, d,prè'"W vepr, jét@i* d/JrLo -cdnPaq.ll,ip dp, qudqua arrlia Wtqû.e j?,ÿLÿ qltre.r c],24, tnDtle, Sip r"
çaatueaat , Syrdi.A $ .i.^,n üerÿÿir.o1ÿ 30 à/ 40 pa.rtl,cd,i"/y. . - AWt
çarÂrea 4 waàreu.attla.,pal.olet, mp, dzhLaaà,a, Lqÿltillet 01, ord,re, àt effpt
d,,êlre, attori,lo ôu fu*e ÿiai.tù drr,*to1/*W g4"ehi,ort Je ûüa?eyçr,*biawvtte'
qL^p,to11,y ca, îtÀ/rià * éei"r't fu ?4de*. Je/Ley eù1ortu"i, àuLa,, dourz.<u et
àÿ1,a, /ûadilafiatu Je,lz* engagcai, ù re.qecter Wpropri.étu* et ù ,ÿ irlaaÀ.ter

Per'toavre,. Jela/r aata r@rquetl^evl:l* ne m,an4up/aLi?r.tpoirtt. . quplp2
çourq.^efla4t ÿerhpvt ora,it à,fu*o ce qw iLftu)àr.a,it et je,W ÿrppUn, dP
d,,tffe*e,r, d.a,wbql,e! ca.", dzquàquz.rjoufy. . .lp,Lupronptta t, quanà, à,
moi,, üa,llpr. àÿIa, Cl\ataig^rlat ? ch"qlzProcuteu,r dpfoo dàylez
le^dztvLd/Ltÿ . . Le, 28 d.é.e,til)re[ tûdi ] , lplprlà2ano,ttÿ, à" 6 l,cu/e,ÿ drJ, û1i*[ru
tut Uordrod.eGa,utrea,<*,l,e,bcirÿW tofua\t À A lv.uroy, iLy dra.i.t 4OO
hd:itatûv d.p, ra*ænl:lcr wx lB, pla.<p dprar\t lo, pore, dp2V é,gU,æ/ . Je, nv,
préaartta.ü ôt euat Jù fi*A,,t* me* etror*polr.r- W oàûo,e( àt rerwrzr ùlzury
projetÿ. Je,lp&v reprodt o,i, d*, ma.,^4Ltzr ùla,paaol.e qu, ils t1/ a,ÿa,izr.t doûAée
La,voü)or Je, ch,erclwi, ùlz,ut îi,i,@ tenfi,r lzpé*d! qutpoufrd,it réM)f",r
d.' *n*,pa.ro l.e d,éma.rclvz. JeW cûliurd,, d.e re'ter Lyarl4ui)py tu, nt i^a,jLaqu"a^^,1p.\d.o$a"irÿ

29. Jù tuerÿpw rk)ÿfi)"eï.
€ Maison de Frânçols Grutrcau ( n' rue C. Clénenceâr, )

. . . Le4r part'utttu,itprt ÿ IW ÿé</i2.re tquzlz29 i.l, t?.rd,it
trop la,rd4 qu, At é'tu iz,t t yitry qûz 12* Siz)r"t, ?err7\paa, et l,a,

6taùj)re[ ]ean-Phtlippe-César Despr€z, seisneur de la Craslièr€, s'est refté sur ses

ienes depùis les évènême* I {aizai,ent enlzver l"t/ ltl.eppaÀarûLo, ru,Ltt,
qw A,ÿ qÿ d,ÿdi2rtt ÿordt*let re,tb, àu d.ey fiaar\i2ly élrd ga,rÿ e* qL/p,
da.u ce* cotÀ,it'a*y, il.{ÿo1,ù.a.iz,$t ÿaât<.//er. d*Uizqwé*,a,it d,a,w
tJ1,/.r W gaenièry d.o l,a,paroi*te, a,ft* dz tu etupat l4,i*ter tortî,r. . .

JùPréri* ù.DryW wtal)\p,.txy qutPol yroi44f a46!?/ r, cettu
mdfituàz an;nio ccmnæ, dle,Uétu tt t? porto"it ch"4,Wf", tL?.ty.
La, ûaiAàre, ré,ri,bbavp, e rtpw ca /Aa.{ lz,f plr^, crud, a,.cià.eily. Jo
tolrgeai., a,u, maye4ÿ dp2 taa^»or lp+habitaaÉy d.e leu,r propre,
ifiprûà.e rz e,t je cru.t qtu iL tuy araitpa., dp, cot\da1rtp,pw $ge
porr noi, qu*, d.er lz* a<<o-mpa4r*r, porWaà,e, quz, m*préae,rtcel-etr
oÿv i.nlporero"i.t Jùlpa^r d,i* daro que, ÿ d.y vodai,e.nt meprofl.eltyp,
d2, te cotlPù"te.a. etÿ ÿtot1r.têfu,* g,erl,h î Lr@Lt a»eo e,u*. IW mp l*t
profii.re t - - - Ta l,i, qup/jùpdr,la,i, ot\aoro, bt ai^tlps{z r
Çaulrea,* Sy^d,ia - - - IL e,* dodarretr,Pottî wto, qLr42l4, 

^écetaitëtà2, np jual1fi,e( np {orce, a, i,ttcùper cepd.t't ù,i,er. l.lo,ar, je doi* d,are, poux D1a, ju,rt'4i..al'Lo.tu

I



lF Majson de trrâûçois GrutreÂu ( cotéjardin ) p.164
pqiâqwotu tuaacr ae, d,ê*e,Uattfuur d,e,

Üattyoupqflblt, ql^p, de,ttlp, Sia r ça .ûre,auu qL^4

dè.ÿb t1,1Â.t',r1,, a ,a.it dDttf,élVordre, dz towwr l.e,

togri,+ÿ et dp raataaù)lpa b"fdtLto fy, quptoertùt
qtb i,+.tti,tfa,.r1t pdir que te fu4re cetle ÿià-A' d,e,
g-ro ip,ty. . - et qL^2, a..tt ùaPrô* æ)a,quzln peuplz,
te'pûa, ù ù)td&tpW voLrarfi2.'9 àL Lat\P, oPe,rafi.oav
qw iL re4a,tda,it d, ad)eurv col^*t1p, 

^i,azt 
ab'e, àv ta,

tdrti.tta,$lte/ . . Le Sy^Ài? aïri,ÿaL a"r*"" I , d.crw
uo1ÿ col^rne ç4,pd.f ÿL,rifur fiolvptoprc'g|e k).: dÿ
e,tt't na, quzjel a /ai* d*,Ü-e, quc, ce, q* éta,it

-*bi

{
,

,ir
I lr

_1 ua{- *-

a

ruéce-t44h'ePo1^r tn ÿproPre/ co1'tâo1t1,ût4l.1ai/, et, Poÿ,r cef@{ôi,ÿ, Uo* nz rüe,we,a)e,ta,poiat- DùW
Votu t"/tyanhporta, ch lk,St^ r L....(.)

Je/fitPronettre qu.,toLr, hientreia,itPoirlt da rlz g,re,.'tie/ dp, c?pa..'floi-iar . - . ûw,i,r, qup,
Ûotu c)\oi^*a"it ci/'4 ola ti*per'to1..Ap* qLtt ixaizl't ÿ d+tu?e.r d.a,l,a,, qudité' qu, ÿ y L:ro@vd;t fol t tal
paala, danwlo mo z,ut' ordrc. ?u.toav,z, i2/ te,pwt\,t. 11, rlefutPoiïû qqpatlolÿe.tcoredz,
dipl4,ce,r lp/Uil d,aitvolÿ co11',,tztd,,Lt a'ir.etla,préaar.ee. La, vi.4le, {aite d,.atÿlq botrg. Uotu d,it
qwîI,fu aita z-r dant uw {e,rme, appdé2, La,Fo*e I apparren?Ùrr au *isneur de lâ Fosse, lruis-Joseph De

Lidel§, de la Rousselièrc o Ia parois* de Chetrois ] ta,LtLt', c"rtp, fur, 12 blé' qut ÿy tYotÀta,tt Qud.qu?*
rqréAeitufLor,, qL/z/jatù{a,ite.t, Uo1ÿpar'61aaeo dz* t44r. LeSt 

^u' 
ça4ltr 4l/enlr*clv4lz

nitutex ptUltd.it qüew »*qud;té:, dz ,ynàip, iLlr , otdD$ a,il dz,dzntc,r w,voinue,pour \e*
tyaavpoltua iuaqu,q,a/rBo1,t/*. . . ?tti.ÿ, cofi,ttlzbur del* ÇrdliÀ!..e[ Desprcz de la câlièrÊ ]. Lè412,
nixare(a»a,itcnd\ituap/par',ed.etoa'\,UétlLdr,t&a*pd,f$rwque,,ÿil*Ie,d.écort»ra.iz,nt,ùl,et
Lqr d.orrlzr' .tt . . . ILytro!ÿèreit, etÿ *it, ce qutW i,^.it@ ôu d.z, uu»d)ey re<]vrc)le*, ttl ,i.ÿ, dlP,
eftent tatw auotmû^tuntua e.t j aaÿrtut Lpl nzfufe,r quz totÿbll, tara,itPqte, quo, quzllepe./plPl
te, co*nÀérù dp, bo*re,pri-r<, d, 

^Prè? 
teÿpro<iàé*. . -

Le 29 Déc*.m)x.ezl nÀîdi I, Gaatrearfitù,u-mitnz dz ru»ea u aw,,er lobu<,rvportr
ro"*tenbLe,rl,epe,uple,et cotttî,wpr l* perqudifLorÿ To1^b-fot*, coy reeÿ,etùvz qutqa,eritli2r*
troisjo1.r.t9 cofltaa.ûa{r, to déro1,tlir"e{t, W d,eua,Prùniertjola.,ÿ danwÜordre,lz,plt* ahrol4,; etÿ
choi*il urÿla.o-Lpoltr torÿtr d..e, g4o ior lle blé esl enreposé chez le Sieur lruis'Charles ljrgeteau, coDmerçaDt-

boulanger. installé dans la famille de sa fernrne, Mane-JeâlÙIe Jeanneau. Feu le père de celle-ci, sês deux fils et son gendre sont

boutangers, rue de la Chapelle. aùjourd'hui n' d€ )a rue Georges Clémenceau I cerc mÂison paniculière est connue sous l€ nom de

« Maiçon Morin », réwisrtionnée à cer effer, vidée de ses meubles, or) Ie blé sera ga:rdé ), 01ÿ y ûit erÿ réaern.,lz&é,
co7)2.<*é,, oaÿ erÿt'Lr\t tuÿëtattri,, ?4@at . . . L% d,iifftaÀt% c.ô*,rr,r.t\oè,re t cetYùttiÀm,e jow, qu 4À,
Uotu d+prit qù",l,e,Sizut L. . . . ara'æ mar\àltd.ey Caral'i,erÿ dp,la,M''.,é.|û1arée,el quzUowe.tv
qporçut troi,ÿ dirwl2'8o1,/.g., 1i,barofr\.ettu tu frail,. Ld,pré,ren.e dèÿCa»a1ièrvfit û itrù w@
gra.aàz,furmz,r,Af,,aru . . . I la Marechâussée garda aussi milirairement Ie clocher de crainte que quelqu'un ne fit à nouveau

sonner le tocsin qui avait déjà sonné trois ou quarre jours durant I.
O|ÿir,,f. ûiorÿa»q.1:w. Je, torl:L* dæ, cl û1otet /nopré.tl1tui, tur ta,pta*opour cabner lzt

etprify. Jefi* dt erÿer daa,hd)i;t@atty, tÿ1p/jetaat erÿ qu214u", tol@ùl2wvge o)41quzw
C@ÿdlie,ry{aha,iaût, orÿ tolnrhp,laut d,eÿo'lr et qw i.), y dula,Lt {,4i41.Ttt:P ot tnpruÀz,rwo èule*
atta4uz( lL nz,l,eo,.r frÈ fuit a,ua.L.+tz, iA'tÀh, t 141/rl2/fuit q4? co.r Ca»ali2,rt dizr\t étu oqpdéÿpdr
Lp,Si..eu|. L. . . . cotû:t ura, tit i,^4uiéter. W uh* etloÿ a.).treÿ arrpoi,it qu'ilrÿolùtui2lat oJrtô .u 2aat
tepoltel ù lrr,t, ce àu quotje ûÿoppolo,r. . .J'dctn*dzdy retÀreqreal2,Syftd,ia Noù* y étdrat
rùLdu/r, Aoll?tro1r.ÿtinay wÿl@û1fu.etrèye4.aifél, Prêt ù repol,qte'r fitu,cet .r./ qutapproùto,td1oit
( * ) Lyonnet Piene Heûri « patriote de lâ premièr€ heure », parent de Me Henri Lyonnet, décédé en 1766, chirurgien qùi deneure
dans le bourg. Pierre-Henri, oaît à Mouilleron le 2 7 juillet I 773 et exerce Ia profession de « maître chirurgien » conformémeni à lâ
hadition fâmiliale depuis cinq générations. En 1793, dès ses 20 ans, i, sera enrôlé dans

un régime de hùssards républicâins el panicipera à la dêfense de Ia Châtaigneraie
âtlâquée à maintes reprises par I'Amée vendéenne. Il désetera et combattra aloF
quelqùes temps daN les regs des Royalisres. Mais. sitôr la proclâmâlion de l Amnislie
en 1796, il réintègrera son régiment d'origine. Plus 1ard. il exercera. à son lour, ses

Lâlenls de chirurgien âu scrvice de la marinc et p&ssera la seconde monié de sa vie dans

l'île Maurice ; son petil-fils Féli\ Lyonnet ( I 8 3 2'l 89 6 ) vivra à la Châtaisîeraie où il
est né. Il s'illusirera dans l an de Ia peinture el sera d ailleurs maire de sa ville nakle
âinsi que deputé de lâ Vendée.

Plaque posée sùr la maison JeanneÂu-Largetea u t ""'t1'r-1-fùt I tt i i. I
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Pat l,a/ ÿi./rl"-+^.e, et a, fa,ire,{e,L1, u.u ce,u* qwi, p.165
tqte/d,&^t d.p/ ta p ré,6ea\tor. L C alùd]ier y
a44alra,ipaû qw d.*t*era,@rrt egale,Mprlt J' e.MplDya,i,
ju4.qu'a//4,1a.{ 2*Pour W odé,re,r ùlsy Atur. Jel
firt l^, fltp* furPo1^r.la .. moÀtrer c-/r1ùri&{vd.z,
ûta)hotlry e..ri»e,rd.alrtt ÿ il,y md*rainri.e,rrt un e,
rn^ÀfÉud,e aqite2,Pa.{ cr"a,i.tûc d.2, na 4upr, d,.e/

$n tiâta4\.z etviÀip, qüo1ÿ p,evo.i.t l,eHi, d.au.a.Af
Ia, tutit Je,pu* rip,t1, gagav*, 

^r 
da.qrù d4, Sip,ur L- .

. . , ^t 
a,aPrèa d,p* Cdra)in t Je, rer{rw d.otw ve.ryk*

gaAl, qLLi, ÿihpafi2,r1tui,e,ÿt etl,ow lfd,i4üfu,û cp*
dlApoÿrlbÿw. Al.ort un g.rartà cri, dt tnd'igv,fiow
ÿéfu*az Char.ul r,Polù,, d,a,Nww û-a.i,taû*po1^y y

proo,àto dc*fi.u * . .

lL fu* obeme* qoæ, d2+&ittrott jo1,t2'y qup ùh.a,it UùteLûeVotÿ üaraitPorï er\.@fe ÿw ur1p,
w.dz, a*m2,. Je clerclv,i,, r^ne,{oi,y entnre,, à, aarêk . cp,k y'rorat. À {orce, dz,prtÀre* et d.e,
ylppli<Al.Loib iolttt rr d,ùe/ dp,rc..hprf cr1p,ÿ1",'ip.../r, L. . . . , a»e4r\",,i"./,k Draa)tl Marguiller de ta

Fâbrique, responsâble des relenus de l'éslise. el appelé aussi Fabriqueur l, c..ttp,{oi* Jepa,rÿiNt, ôt,d,éte* t,ttp,r Le,

St2^^t L. . . . ùÿe b. p@rw èr, cpitv tu^ltlluà,z" 11,ÿi,{tt ILÿitqüi,a ara,it é*e irnpruàpaLt d,oppoler
La,furc*z èvl*force,- Erÿ corÿk4tt".^."/, iL cotuentlt ùdàl,iLttre,r to1ÿUO, àt/co1tÀ,it1o1,ra toÿap-{o.i*, qw {;lr
t1p, t<,rd'itpoû1t mâ)i/ ôu cdrr, d,a.4)tyw, . . ce qLLrl4rfi^t 

^.co/dé2 
. .

Jùc(w durÿpo1/ÿotu wd»or*t quel4uz t tort4,ertt. . .

ma.,i,t, ùpei^zfr^à-je, re,ÿ\trer, ch , no,qwo*vtnt mptchetch,c.r etv
ne, d;.a<tnt qL.etüow étu it ûpa@a?, dzapù* gra.nd.,r natJetrt
J'o.rrird,n Je ÿi* quzuolÿ ÿeta.it pt i* d,e, que/d)2/ et U otu éldit wt
Lepoirlt d,e.ÿv afr|»of d,4t/pû.ez Le Sia1,^f L. . . ., ôt' ce, que,Vo* mz,
d,it, tu,rait mi, erÿjot^z W pextôa1ie, quü, étu,i-e(1,t ea'lyéa* d,aa\,t ta,
co1.u ! Jepa.rÿir1t àt, ra.nenet l.et calnw. Oh' fi2aa/la,,l.erw et Le
Si.z^tt' L. . . .locotà,u,i*i;, bi^meme,, tu gaerüpr püÿ,i.|

La, ci,rcblrâfuL{wp d,? cet armonea.t le,mblz ag,g4a-ÿe,r l"*
torty dprh4breiûÿ de l"lortille-ro* . . - thair, [L{a.aÉ obærÿer
qw dt rÿa»a,ip tpa+ naÀ.t),,^ae, ihte .trOt1,a4,,d,AxLt. . . qLrr'al* te
croya,.e t a/tbri./!é+pa,r le Sy^À,û> [ cautreâu, syndic éqüvâur au rnaire ] et
qwdÿfwerû .rri.bÿù)/tra,ituanpart d.b$.t oaÿW û1a\a.?Àit . . . Otÿ
a. a, er\oofo da^* difléfer\t"* /t4aitoî,. d-a rwq.llz, otÿ crqa,it
Lyo1.ùe,( d/rblé,, otu reri^t ù , ho,et, c2fb.frflt, o,tÿ ûÿeai2rtu cz/

qw 01ÿ e-àlîrnd, d,i?a'4a.. fi,a/proÿib1ofÿ. . .

Lq lel JoaùLer 1790 [ venarca; ], èvv{àrup,d.old,Mer44/P^ro.irÿtal4lz,SynÀirtuxwoqL.o,
UAtterdtléz d,ek *b*hd)i.td ly e,aÿLa, t"i./ .1i2r.q a4<tot/tt/.11ip/ ; oû, di),A>é.rq, ta,/,r W ûoyerw
d,aaarer lz,paie,nent ùot>Lév dnt ow ÿéta,it eanPqré,[ payê 4li\\es l0 sols ie « 6oBreo! ». Le cué cuinefolleâu
en a Ii{é Ie râux dù « ào6rea! ». mesure qui valait pouriânr 24 liwes à ce mome*là] ; je, dorvla,tla/lzetùrez ü u,w a<le,
par lzqueLl"a, cottt*uuaufe' ÿdlÿ,ig,e,a,it à'ÿelter aaa,propr[étaire*l.eprip dzll,eul blét àt, npauxel
qu'i.l/tp,ve.d.ra,i.t;jéiaL|,i,y,pa.ylp/ûLê,at1p/a,eiZu..word,rod.zd.i,ttrùu.Tto1Uet,ctm*neÜowa.yaitetp
I^,préaa4.t'La1ÿ d.z/te,arb. Lttl, côtfiPte. epd d.olo, qua*,*11é> qoæ, chaa.t* qrait fo1,tr^i2,, pe/tot\r1"/ 

^p,
Po1^»^.it être'U442 . . Cef a<tu,fr/t n?1p/pd,f la,' ftûiori.e, dp*h4,bi,ta,t\ty, nê,ûrz/par cp,t4, q&t 

^p2ÿ é,ta,i.e,^t pa+ trou-ÿé! ùUedÀ.vemenl. Cefiep récatt';,olÿ jutfifia,it pl,ei,6sytpr1t ce ql^t ÿétu itpd4t,
d.arwle* jol,artpré.éàzaaty. Aoqu.* d.e czu*, dott 01ÿ ardit e,ai"r,loUi, r1p, te,pla,iga\it. Toÿt
p ar.eiA.ta,Lt brnir\é ot lz peÀaplp tafi,r{ait . .

Qua aà,ie, fi+ afurm* quz l"/ Trilru,na.l, d,? la, t4aaé.Àar rtae da,
Foa\h-anty ÿotar.lpa.tt dp,cettu a,ffa;/e,. . . J'dla,ütroÿ.ÿel lz,Siz)l Gup.rry
d.ola,B. rr4 lizr,ttu^,al'tl oîTlcler de j$ticel, etjerÿcoar{érs,t areplun lL
tue de.fiar\à.& d.b.rÿ, t jc crc)/^,i* qL/, d,ful portürb, q.ore, d?, [a,i,ro
rend,re lo ble, ù cztr, ù qti/ orÿ b"a»^it prib Je rqoiÀi* att SL"4/ dp/14,
Bdrre'quz, ÿi..1,voula,iîb'r,en w renÀ*e, æ.uL y».le*lizu*, i./1 , a.u.,taî*
d,o.^^tdr\tPU^* dp, fa.i.Li.tupo1.u dtoufi,r à czlce re,rf,h).t'Lotu ù*Ué, ù
cet w c114, quo tL a»a,it éi"/pr&, qu.el"* e.tprity eta,iz,tû cd.Me* et qùe,

I



tola ë'tq,i,eat d.auvt la,PW g4@r\à",tr.Lfi4&ü,ite p.166
ll/ mzprolnit d,,y ÿer\if 12,73 jd.ÿ,,|2r | Âercrcdi ), jo1^r

a4.queL iL te,tLprtt t ,rlp,{o1r,e, ôt t4o1^412r.o1r, . . |{da+ l*vedle
du,jol* LûàlquA Lp, Siztu' d.p,1a,8a.'re, arrirai tuai.?, d,recl
U o,PPa,..e,lL lp,pw efl1.oryo.r\t. IL étuit a<..ofûpaq,Âi. 

^a1tK^^lprnait dg ta,bragaà,e, fi.alr, ettaô| 4 de cir\quaa\ful
l.tolrlri"* d/ ùÿRpganpr'tt d,o cz,»derizz e-a, ga,rwi,toaÿ ùf ot1fur\a,
1 Cûtu, irlct^tti-orÿjeta, U e.l$"ot d4.1*lp,ltoÿrg. ! LerhoJritu4a* q&i,
ètdlefitpdLÿiNs* d@4\tlp^tty na,iâo1^,h prir.eatlÂ,,finhz . . et i)
np re-tta,pour ê,tve,tëaytoi-w ÿ d.p,Uo4éd,Ltbtu du, Si2 ^r dz,l&,
Barre, quz dz*{emrneu eî d,er. o lî.ûy !

La/ coîà)nle, qup,ïLr1t czt ofli.oi2r, e-rt Lÿr.o^.eÿdt2z 811.e,

carade,r^.e, lo d.p-tpott$ûe lz pW abrol^r. . . Qttot, qw i.1, w y e,u,t
wr Lo PLz<z que, quelqu.+patta'ÿw ÿea.urpo1* la., Folroi i.L 

^,c-<rarlrrw ll,P^r re4tértr 1", Sip u. çd.ufrea44 Synd,ia d.c,prodannet l*W nattta,la.Il, I Caurreau ]
ÿéto"it pré<Àtfiatt \oüurÿd'rapeaa, rouqo qwtlfi*plarz-r ôv u.$z{er\ê*c I swlan/Àisondela
Municipaliré ]. Ld'pt'odama1ltoA,{a,i1ù, 1.a, no,réd\a,atép,fif ou,ÿri.r la,Po1+;p ùl/ga,eriz, et are.rit ,
ce.qud.ont1.el:lé a,va,tt étu, dp?o12. Otu re à;.tLeblé, àt cerL.r,dn*t iL eu,+ta,it e,1ÿ t1a1ù/?. Owlepa,y*
ôu ce+q,datf awUa.ra,it ÿe.\àr.^,. Mor, teu), erÿ cettp/op?,ra l:La a a,rpe/d.&la* d,eÀra,tla,rt dr, tui"r| . . .

Je, np doi+ pd-ÿtdire Le* treilelnp.rLtÿ mdh.oalrti,toy qoLzr/ owrya,t, e,w cette, oacstltu Le* Card)i.ery
d'e,La, l,4arérls.u*té*, ÿ b.Ltyod^^i*b.e4t ch",7 ûot ù p\À.r.{e<^ry rqrite,y et np Lydi,tlÀler.t
ho te4â",ûtp,|rt u,r la,?1^aepù1,Lquzot j? reçt* dztoutra4<*dp,toutet tde/r. L'Ofri,ci2.r q&t
ca d^ti,taitle détdàv,t 1prrt datyoupe*d.zligala d,ér.ôré, d.zla,Croia,dp,St-Loü,i,t qu,iltu, toaÿ
poltePott ÿe ir ûÿi,t\iqrip,r. lL di44,itha,)tenær\t qwi.l,{d)&it Dt"lpu\d.rue,t qw|l, t<,rÿA,a,it, U,i-
mÂ*azz d.e botrrea,* t

C'e,$ t4r la,Pla,.e d.eVégli.re quzlp SL^.Lr dzl*Ba.rre me fit ti4tt;fic*,
eavta,pré4e <Zu / diarel üa,jo1^r42rrlu\t portol\rtpl/ [ de remise d€ mes foDclions ] . .

. Tol tlo re,tto du,jo1 t", ie,fi*e,t:'l:uttva.t* irltit^r a^4./ÿe4,afi,otw, q44,
û1,4,t^rdi*Lyaibrn"r\t d,4t Sip^ r dp,lÀ,Bqrre,, deUÛfi<izz quL cD1r1rr1z'AàeitLe
déto.r^erne t dz tolà"aîy pî d,",pl^^,ÿtzt lÿje /.{r"* g".awÿe,rn/*d,e,Fotte,nay,
caanA.raà,e? d,r S izur L. . . . et lag* c*@y lat . P e da,ît la, twû, co fr,É u*t,
A^n^^l,tq ûrfiflrv^.,l/ ôu fia'po|.to, Le* ofid2-rÿ et 5rÀÀ4tÿ y ÿi^,re,Al taal* cDrt")
fi,apper owprofé*a,nt col.ûre hoilw L4iqt WpW dtroc?*. C'e.4t a,i4v, qup
te,c-o1rtPorfu,ip,vttcplt4'qL4rt*a,i.avûcz,té*ÿer\irrë.ta)ÀirVord.lùtLMort lzro*
! Ce,Lte, cô@ p rérôtdz, e,tt rotte2, trùit jd^ry d.a,w lz, bowV d,e Mouik rdtw
Le,ÿ towaty é.b,.a^tlbg<*ùv,?L"ra1rtt4r1t e,t te,{a,i4a,it terÿir ùd,iàct ét1atu. . .

Lù20 d,al'fii,r1to tuai* d,ojd'i,vier., ja,,pu,ge,lp'dilxet d/q,jo1lr^efier\t C'ott
q]a/, qAa, iq,i, eu, cotrttrt i**arqe, dp,l,a,tranp, od,i?ate, ol..rdÀp cDtûre fioi Orv
tl^,préa<a\tb cofirnp, étu4t ù14,têt? d2/, t"À.{11Leupta d.i* qqp,je rÿa,rpa4w
quppoÿl errlpê<l@r qwotu l.e/Porto' ù d,e? ea.è* répréha1,eiN,e?- J'd,ü ÿtu d.4.r\*
lp* cha{g.e" et 144{ot$eTLo1\rlo d.aaaabÿ{oru,0 d,e meperdre,porr tau»er le*
ÿra,i* couPdÿ24. J'a,tpréaa tti o,^^, Trdrqaa) dat^a, re4ai&* poÿ,r être aà*ni* ùla,pretwe, d*, me*
{a,i;Cyju.rtî,fiaat'4, . . . tt.

Le curé Guinefolleaù est réellement très mal traité pal toute une (< colerie tt I ell parois, groupe de gens ayant

les mêmes idécs ]. ll ne sernble pas pour aulanl apeuré sùr. qu rl esl. de son fair. À Versailles, le docteur Gallot suit
de très près les évènernents de Mouillsroû et s'en inquiète toujours réguliàernent :

<< Point de lettre de tol, ,ier », écrit-il à nouveau à sa fernme en ce début d'année I ce

marin du 2l janvier l. « Ce retard m'est pénible. L'OJJicial et Dillon ont eu des leffres
leur disant que loul était calme à Mouilleron »,.

C Dinon curé du vieux-Pouzâuges

Enfin, le mêmcjour, il reçoit une lettre. L'âprès-midi mêrne, le docteur Callot
répond au courrier, qu'il a reçu dans Ia matinée, de sa femme : << C,ère amic- J'ai eu

ta lettre ce mat[h. Elle avait été oubliée par quelque commis. Juge du pldisir qÿ'elle
m'afait- En/in, tout s'est passé sans bruit à la.foirc | nercrcdi 13 jânvier dcmier ] le
Mouîllet on ! Dieu |euille que cet eremple préÿienne les iksurrections à I'avenir !
Pour I concouriL je me suis déciclé, à la sollicttalton de mes meilleurs amis, à.faire

I ?l

\
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€ L'église Norre-Dâme du vi€ux-Pouzluges p.167
it tprimer une « adresse » [ un trtifesrc ] â ,os bons villageois, qu'il
.faudra leur lire. Qÿelques codéputés n'ont pas adopté ce projet
mais, L'Official lProspet I et nos trois bons crrér I Ballard, Jallet, Dillon

L non Dillon, ce fou de Dil/o, [ à I'espritplus fonemeDr révolurionnaire

n'est pas de cet avis I . . . m'ont encouragé à cette démarche qui ne
produiru pas, je crois, mauvais eflet, d'après toul ce que tu me dis.
Ceux qui se sonl altroupés, qui ont sonné le tocsin, qui ont fait des
menaces, des ÿiolences, ontils agi selon les lois ? yous le saÿez

lÿoùsl habitants peu fortunés du sol qui m'a w naîtrc, les plüs riches que lous ne ÿous ont-ils I pzsl toujours
procuré les soulagements les plus efricaces dans vos besoins '! »». ÿoici ce qùe ce <( /e ,n édecin des pauwes »»,

le docteur Gallot, qui aspire à la plus stricte tranquillité dans son canton, drcsse dans son << anifeste t .
Les missives echangées avec sa femme se poursuivent et quelques ternps âprès il lui manifeste sa

satisfaction [ 25 janvier ) '. << Au soir, mon << adresse »» a plu à beaucoup de membres qui ohl été safisfaifi. On a
mis dans les petits joumatLt de Pais I'aÿenture de Mouilleron. Je suis impatient de saÿoir si ce drôle de Pieur
I cùé Guinefolleau ] §era puni. Pour le nôtre, celÿi de St Maurtce lPierrc Roguier l,je srlj ôieh cofiteht, malgré ses
petitesses, il s'est conduit en honnête homme ». Puis, encore [ 27 j alvi,et): << étafit pressé par I'erpéditio de
mon « adresse » aut habitants de nolre canton, dontj'ai envoyë bon nofibre à Mouilleron et à la

\:\

Châtaigneraie...n.
Le curé Guinefollcau, €xplique encore dans son Mémoire JusliJicalif,

imprimé en fin de la dile aùrée : « . . - Fort d*ju4<rne,nt d.z ûta, cô11À.iz co,,

ialtprLd,aiad/rr1olejuqrtlz,nt dzfirüûf, ûett, Le/ 28 jLlirl4 ow me,fi.t
tigaüfiêa u-rÿDéafet dz,Priae, dp, Corptl 

"nordr€ 
d'emprisomemenr ] . . .P 

^-?crWpa+ dz.vo* at@ndzew tuif"* d,", cerDéqet - - . Co1r1rrt",/Lt, e.aÿ e{W,
meli»re,r e,w ca rtfta,nre ù d% j*ge* d^Mt laaqtd, jq rernÂ),quÂit t^t1",
od,i.,1..tepré-ÿu^.t'Lo1ÿ ? J'a,tPeuét qw iL éta,itpruà2,$l dz/ recol#ir' ùld,
prrced,eUatrArtù Pot r é<}\apPer. àt dz.t irltu .fLorw tL.,\i.ttre? et n",
npltruà,Ud,Lr,d.puir{a.rnte. . .Pÿi2 * d.dra irn+lor"er d.*

Re-pré4et\tL4ûy dp,la,Nafiofl.- û.r,ir, je m4.r4u4.rai* àt ma1ÿ dzroix ttje/ np2 n ocar+d,i* quz de, m*
proprùjvrt'Lfi14fLoaÿ . - - Jù d.ai,, flt,occuPer da4.t, d,e/ ceuzl d,erlldrtbrûy. IW tol1,' irlrlbt nty co1rurlp,
tto,S'i.l/ya,u 

'fa,a4t'Lf 
- je rega'ette d",la,ALre, ou.e{o* enrore - dettlp/ SiaL/r çq4trea4, I dont l'ânière

petit fils, G€orger Clémenceru, sera Président du Conseil de France ]. Le* aattrer tuoÿ\t gtt'q,4atfuP, ûo4oÿdi44,
irrtpr\tbaÿ. IW ont étu, dtu epa.r cepar.l:Ls.rJr.er qLü, ÿert préÿdt, d.e ta, qu4.l,itÉt d.? Sy^ài.,pou. W
ir\À4i,ree,4ve.rre,.^tetwoî1yai&?,rdarwwdi.M"a.rchz*do1\tîLrüoa\tpq*taadp,ùtere+q,É|r...
Or, d,.a,,ooffia12ry et,lz,Si.e<.q qd4lye&rbbmênw, qoü, a, di.pdlit cortre, at, dp?ui*, o11t üt
haut2trp t, t/ r lz nafi",trt, Pd,rtLcùiir.om.eht dzra t Wlv)rttd.a\ty dzla, Cfuria,tgajp/'a,i,?, qu"',

Pd,rna,,caid.ti.t?,J"éb,Lÿl,eta.areu"..llibéftielr.)dp/na.Poîoi*te...Devd*calomaia*tuy,dz*
Pertoîr\e* qui pow. ta.pve,{ lp,Si".,,// çü)tre@r[ qui sera fmalernenr maire eî 1830] , fo^tto1r*|o* efuÿ
potu ue,petdtea rqand.ut d-atwle,pdrliaqwolÿ ÿe,ttpot6 d.epre{ir-e.û.ea ùleqtd* o*td*pour
le.u,r enl,over le.ttt lÿ.é. C'ertlàt Lt6pz i.r\'ir\ua.fi.o1ÿ nwli&\e,. Sur" Lp! qu.abrrp,pe,rto.^.11p* doatlB,l:7é a'
é1i2 re4ui+, lLtuy eav^, qvp, qùd,.tre,d2,1a,, tore, d.ôrû o1ÿparlet . .ILett, e,a, mn,{a»e,ut", u.tto
cixcoar+tanrp qL^p,je i,o d.attpa, ofipatel. DepqLÿ cey erè.fl&lr1zlty LeBolt2-g. d,2,l4o1lù2,roû' ett d.a,rw
t a,pt ,l gaanàz efl"lÿe$cenee/ el c.bat r&,r\a.fi.orÿ plr.t*izt xt to^t d4 *lprpri,to.tt . D'ar.Éÿ%, d.io.é.tét
dp,p,.Lra, dz coqh o1^tpri*La,fr,ü.b,. Apr cda,, d, üe*pa*pruuna)À.e, quz,, ÿü, nùe,uaerat
cbtviÀé.'e,colirflp/Üa4lzt r d2, c",tb, c Larnite,, Wldrrbaty dz, taoü zaotu tuer.Ltterlt coa\éer-ÿ?,
l,aur otfirn"l Or, î?rÿ a.t r"4Lt, d*.puiUlz fuine.u* ùerret, u.$p,pre@ÿo,éd,at6r\fu. Lorv dz,I*
{ont4a,t'Lolÿd",14,l4llr1,tcîpùtte4 erÿ qù, ja,tl-ÿ ta.fr4à.oüorÿ d,? ÿo'1r.l.a,preùqu,
w6,^in ltù( sic ) d^oÿ y.a{tdq"* t? rAhli,( erÿ ma,{a,ÿe.u- pot/r La,pl4<2, dp,
l4airq, ! . . . I débul janüer et conflrmé à son posre le 14 mai l7g0 ). L? Sau,a, Çtu).tre&*,
Synll4 t1p,ÿit éÿiÀp,ù1rtt4it ceat? nùrli,^41îo1ÿ qtuare,o u,fv fuê,ût1p, ùo4r(.rÿ.
lLPréte,rLditqu?cel@d*.6towdz,ve.aa.it^,u.eerÿrai.rolÿdr,/,di,cte,t(a.uque,l,
cepe..d,a t, jars,it talî,t{ûat ). . . e,t dl ÿ/,tPe.ôÀ,tCuorgar\,Lrafiorÿd",l,al
t4ur1,i.iPd,i1é, e4ÿ rc.fr.Lra|t de, cotwoquzr L* Colnmr,Az,. Al.d.h lz*habttanty d*,
Moltû)er,o1ÿ [ patriotes en majonlé ] te ré^.t i,roLtPô1^t Préz.enter une u aÀre*to a.
UAberd)Up, Na,tlandp, - - - - et, d@i* cettg c*cblrtfuaae, al* re d,ir.e t Luÿ

t
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Ltofirnage, édÂta t a, fia, co^àaite, et ù û1p4 Lnfu,^û'taî*-. . p.I68
d,iÀ@At qup, Ip, d.écret par lp4uellet/r, CqrA drdit obét .a,la,ju4fi.,p'
lo;xv de,Üa»o* entarfu à,letut yott*, le,laur a»ait, tolrt a*
cô^tfal-rc,, re ù)'pW c)\2/ eTpl4t glotlput,. . . et qü ù tuétaiÎ
a^aqarÿ d, e,uP qLi, n2, 52, rer\Àit gqfa,At, 

^oav 
t"4Àsfl2rrt d,2, to11/

i.tlr\otz tz, vt1a,,i,ÿ, e aar4 ùo granà,bietv qul iL ara,it opor, da,a*let
fi.. e-âCe oÿêtfiefipr\t oü-@aird\Appo* la, cr.d.iAte, dp,la,, d,,i,tp*tp, e* Iti2rÿ
Pla* e aôl'?Pq., U a.realpalt qu,ta/ÿa,it rétu).fud.zÿPer^iaiz.ld/
@Aâe,A* req +. - . Le,Coflfiv,d,plcofl,tt'Ltùtt'1/ 1ÿ a, éd,ftd.ppù dz, cp4
@1uiÀé,r^fi..11,ÿ et d, o car{lrme wr* dz<1:towpar urw, d,èAti,o* d.*
74 

'na.t 7790. . . Ca tuettp.^rto11t Lo1,tqi, i.Lfut qq,eatîa$, dc,formzr
1p,Depar,te,.ÿtp t, lp, Ca.^baÿ d,2,I4oudlp,rolu cot"+o'A dp 9 Pa/oi.t4oÿ,
ÿ d+t?.atùlo et je fi^, n )1^neÉl.ecetr ! ce/@,+t1bagtt4g",pÿNi,9
à, ertlrnp/ et dp, c/tnfr,o.a.p/ 

^p/Pett 
ê*e, yLtpect ! Si/j arai,t ëb/

cbuPalrlz,, coû meolÿIp'Prëto à,, croit-o1ÿ qu2,je4.44c, rûat, da,,rw
c2,* d,ar4, ci1,c,oÂàta,a,c2? ûa.'qu^s,ate*, Ie* &4Iyaga* dz*t drttq tÿ de l'4oui)z4ow et da * d.zÿ
paroiàTe* cr.cbal»oi,ti,^o, ? C%.d.2a a. é)pafiaû,s to11t tt 1p,Pre4ùù. ËUaÿ ûtorfrer\t V iatiu,tTt-t e, d,e cp 

^rt,qutol\t er\trqri*l.t ,prodÀaïel. EUp.t tôaaligapaat1o,,pa*fi,oJ,i.té,ef Ua irnôitu,dc.ÿjûgaÿ?rérôAa4,
d,cf oaûe/v\-! . . . De,tdleÿjLu.i.à,|ûtai* e44,rce.At tt to tu)to1.Ltét dllJilyalû.e. Paa let r &btA d)p/, tont
Vflfoÿ d2, 

^a" 
cÀ,,r1Pa44p4. Le^^ryPrë,roga,fir 5ôntbo,rbo,re?. Le*juqq qù, ÿetÿprerd"r.tt toltt d'e*

tl.tppoty d^/, d",tpot144t12, ! . . . ».

Guitefolleau n'a pas fioid aux ycux et il ne mâche pas ses mots. Dans son marifeste, il ne ménage
p(fsonne | << Qu..^.^à ù 1À, coûdrnte dr* Si./,t . Lo1^.i.t-Fra4\..o'L.? G terry dz la,Barrea LLeuh^aN\t dp/le
t-la.réc)\aabéeld.plfonte ar, Uotÿerÿj^gera, - - Cet Offiai2r, ta.txÿbit a,ÿe-o 50 hùtuhztd'?
ca,t^l,eri.e, ILordoane,a,u,Synài.od.zprod.a.rh.er La, Lotl4afi'dz" lL cotnma.wle, d,,Lu.e,furgw
di'a.ft,A.aî .aire,. - - ILfuuf roaàte,lzwé- Ce.r{ait, d, w, re,ad,a*e.o *+la-m,mc*cÿv4,lp2si.ur L. . . .

Otu telirre, ta ,yré1".aÿe2ùlÀ/bonr@chi,re,eta.uÿi,tu ..e , tôlfu quzleBo1\tg. e,tt à,La, fipr.c,
ü qA.e toU-,tu41û?PIDWé?2 d.^.^*U i.ÿrc.taz. Su/ ce, b Sae.,ux dzld,B^*ù a+prit qw qrÿ Lr.àiraù* qut
b@ra,it d.a,^* t *1'co,ba,retprofé.r^it d"* ûrp,itc ù toaÿ O.4.ù IL W+po7a, qu?/détuit Wt t tp*
ea.i,tuâ'toi,t qq, iL agaaaa,it a,ià1*r. AWh te* Cdra-lie.r, e frè,re,At c)\e? iltJat ûtp, taiài.re^t 6t' cou.pt,
m.?trai^Àrerit d2-ÿa t14À,it Siu"r d.zla,Barrez a.f{,wdp, ûto cotdt ottor a-veoUinÀ,i,vtà*e,w
ql^arfi,ol1t. Ortq à,i*qwotu i4.te,rrogaa,it ce, dz4ior, ie wz re,nÀl* cdûPtu qLlewcoùd,ie*y d.t l,a'
l4a.rë<lstU.l<zb.i, toulfl.a,izat dey réPonaa"ProPrea àu /^"/ cl@4,ef Je,Prù&,1.tu i/ÿi4o1/r.e!taaaluû.
Et, tol.ttP*L*Perto r\eÿpré44,(1t fi.é,tlli.rc t d,LnÀig,nt1'Lo1ÿ Le,Si2^tr L. . . . orvProfi.tuitPol r
d,érlome,r Lui, at+e*i, cofltYù,rlrri at ?,o u e ir\déa?,wae qù, reÿdfu,itL,ÿ min"*@r D1r1.ÿ. LeSQlu dz
Ia,Barre, ÿet' renàanû cofiptp,, ær1ta' ùort dzudrrêær et te btr^.a,tû ÿeft lz Sipt^r De,4re? dz Io
Gr l)ièao,, qu, m, irltit^t{a,itlt d^1+ri drott4/: « No:,"ÿd.ror\ttroP d,i^é. Sorbû*pre àlùV@ir ! ll,
ttu,it@rtlPy ! . . . ll,faaÉlp,per\d.rea cria.i-tvu.rvd.plcp*û\paga rnit^oy L . . Qqdloÿd,pÀ^r po1lrd'it
d4oi,rl.?prooè*-ÿe.rlr@l/d,egerl/xeaitu,ùcppoixrt?...a,tar\tpa,,yté'tyoi,ÿjo1À,rtd.a.i*urtplirrea?
dJtolrlo ?

?our nlo, js tt ,i,y 
^e, 

da4*la,ProÿLt1cp dp?ott r; joQpa.rt'Ler\, ù Llr.,elfa,nùphoîxtêt?et
c-aaÿtadi*aNehQ-.1t re,païwïr.@ jolLi,tt4r.tt ü L.ut e, e,ttrltnz, et d. 

^r1p, 
coÿvtiÀAd.dl.o1ÿbi2,w würifuo|t

De+ui* 72 d4\& je tui* cth'O d2,L/*Paroi*re,dplMouAleroau. . . Cefiùpl4.2,e,tt üd^^tarttpl^|* d,Ltrt<,ilpl
ôt rqtpw qup/b1^twhdritaaiy 

^plprof"aaar\tpdrLa/ 
mê,anp, d,D<tri^pz le, ÿ.^irfotcb üe,xp,rcer lp*

{oretl.oaw d2, ft1./Jt wti.^iàtà.re dùeobea4^.o!+ dp2 ci,rcorJ,Pecfi,o1ÿ. J'o'", d,irù qqz je/ t4i,yv^rû, d'otJ1)*
et, tia dÀn+ co nurrcat, jd,t,n nepLt i.tiU.e, d.e/ qadquzÿ- r^r1,r, jelz-ur ronÀ+ aaao?, d,e j4-rtLepo1.t ,
./o,-R, qu, Ar o11t élé, tt"olt +éa et qü il* oltt céÀi, àÿ da,y irrEd*|oû,ÿ étra qètroÿ . . Dafuÿto1^rw
ttlôt|errty, tu, cbad,ai.fu ett irrEroaÿ\aue,- J a ,À,i8 on) a/ ron arqué, e.rÿ
mot Luv o\Prit tt.rbd2rit . . Je nz b/i*, at, coa\trah,ea tou.iou.t , ûontrù
Lu\,a t d2,k^,pa.i4,et d.p,la/tya,^,qu, itÉ'- Qu.tt qu' iL eaÿ toit, je, croi,
a»ùir fin ÿotÿt»iÀ2-4tc2,la,p*fe*? d.p, m2* irûe&1,'t-orv l4a, cotÀ/ iûùett
iNrépro.ÿ\dÿ2,- L'o7ÿ b,e ÿerra, orÿ tytoi qui Lt ÿ oitayerÿ ÿ)a qu, a' ta...i.flè
ta/tra,(LqL.ù1i1-OPe.4totu4d)o o,a^, talr.^t et a,Uhoir.-et^r d"*l\e1ti,îe,aÿy d"e

ta/pa..ôi*te. . . J'atte à* dônc. dp,la,jurflr,e, da,tRe?réae t"aûyd2,la,
Na-t:o<ra qw ût ne nu.lÿa.o tp^+ quoJe toÿtla, ÿi,ctt ne. ".Àlalecture
de son « Mémoire Jusrrfcarr/», J'on se rend cômpte que le curé Guinefolleau,

I
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bien qu'en mauvaise posture, se défend longuement p.169
et âprement. Mais, il ajugé, tout de même vu la conjoncture, plus
prudent de s'éclipser pour quelques teûps I du 17 ]anvier au 4 .}ril
l79o l.
€ Psncrrte posée sù les maisons des citoyens

Ln plainte dressée contre lui était accablante. L€s officiers
qui l'ont porté, ont bea'u djle « qu'en raison du respect dû au
caractèrc du Curé »;,ils ne veulent pas pour lui le pire. En
âttendânt, ils le chargent salrs pitié ! lls déclarent le curé coupablc
des dircs suivant à savoir gue : « ceux dont le blé a été pris se sont

plaints de ÿiol.nces » et, que tout ce que le clJfé a, fart, « il l'a fait de 6oz cæur »» mais aussi qrJ'« il n'a cédé à
aucune mehace tt, t'nais eûcore qu'« i/ éIai, d accord et qu il applaudissait à l'enlèvement des blés »». Les
témoins contiruent, chargeant un peu plus le curé, disant qu'« i/ re co damnait pas les îaçons de.faire de ses
paroissiens et s en _frilicilait deÿaht ceut de Clielfors » puis encorc gù'<< il élait à la têîe des habilants pourlaire
nesurer et enlever le grai »etqlr'«à la Grallière I lrilétÀitie dc la Grasl;èrc ), illt lui-même ouvrir les coLfres »t,

qu'« il a fouillé la barge at,ec une broche à rôtir r», qù'<< il a fait sonder des barriques et ouÿrir des lits ,> el
encore 9r'<< il était triomphant à la Grallière d'avoir trouvé du blé dans un lonneau »» . . . , et qr'il a << donné
I ordre d'y mettre tout sens dessus dessous r», q]U'<< il était achamé r», qv'<< il pressail les gens pour qu'ils aient
lerminé aÿanl la nuit n et, de plus, qu'(( i/.rwit confé sonfusil à deux coups aut maîns de Durafid le jeune. . »t.

Dans la réalité, on sait exactement ce qui c'est passé puisque la plupart d'ertre nous étaient présents.
Personne ne souffle plus un mot sur cette affairel Car malgré les hâvers certains du curé, les paysans demeùrent
ici dans la région profondément attachés à leur foi et, à leur « Paslerr », le guide choisi par Dieu.

Malgré sa véhânente défense, et sa probable bonne foie, le curé a été appréhendé et avec tout de même :

Guyonnet I qui sera l'un des premaers chefs lors de I'insMætion de mars 1793,à Mouiileroq ], et Caho§,\e << Réger1| tt I
insrrtureur I de Ia paroisse, D|jtrard le jeuke, puis Béneteau I l-ouis, pésent le 16 novembre 1790 au mâriage de Jern
Rou§€au et cualeur d€ son épousée Câlherine Fiever ], ainsi que plusiews autres.

Pour les autres, les wais «palriorer », coûrrne ils se disent, tel que Gautreau, le s),ndic, ils affichent
ouvertemelt leur enthousiasme. Peu, d'entre nous, en fait, sont d'accord avec ces riches marchands qui ne
chErcirent, sans relâche, qu'à s'ernbourgeoiser, qu'à nous pressurer et nous étrangler s'ils le pouvaient ! En
attendant, du blé on en a presque plus pour I'hiver à venir et presque plus d'argent dans l'escarcelle, non plus I

Dans la période de l'<<alJaire des blés »»,tt Décret de I'Assemblée [ 2a janvier ] a institué les communes
comme unités administratives de base, les groùpant en canton et, ces derniers, formant des districls. Devenue
commune, Mouilleron-eir-Pareds se vit désigné, en vertu du mêrne Décret, comme centre de cânton des
communes i'environnant qui sont : Saint-GermainJ'Aiguiller, Sainte-Gemrne-des-Bruyàes, Le Tallud I Talud-
sre-cemme I, Tillay I Meitlerâie-Tillây ], Monsireigne, Chavagnes-les-Redoux, Baz oges-en-Pareds et Mouilleron ;
ce qui réunit 8 communes en canton dont Mouilleror est le chef-lieu dépendant du District de la Châtaigneraie,
lequel district, est folmé à son tour de 8 cantons : Châtaigneraie, Mouilleron, Pouzauges, la Flocellière, ia

/,,

/-\--{

Caillere, la Jaudomiàe, Chantonnay et lrge-
Fougereuse. composés au total de 64 communes qui
font toutes parties du tout nouveau département de
la Vendée.
é Câne du canlon d€ Mouilleron

I-â Vendée devient officiellernent un
departement [ 26 jânüer 179ô ].

L'Assemblée Nationale reconnaît les limites
et stuctures de la Vendée comme suit : << §uperfcle
338 lieues carrés I tot 553heciaftsl, Population :
112 OOO Habüants I aqourd'hui,5s9 888, PÉfecture t-â

Roche/Yon, Sous-Préfecn re : Fontenay, t-es Sables l, CÉe/
Lieu : FonlenayJe-Comte 6 500 habitants

I aujourd'hui :5 at9 ], ,4 dministration : 6 Di§rrictu, 58

Contons,317 Commures » [ aujowd'hui ]
arrondiss€ments. 3l canton-s,282 communes l.

Fontenay-le-Comte, deveûue préfecture,

tient sa prcmière assemblée en l'église des

qr$,i
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€ Cane de la l'erdée p.170
Cordeliers | 20 rurn survarr I avec pour premier
Président, Pichard du Page. Ce ci-devant,
brillant jeune noble, frequente les salons à la
mode de la ülle et plus particulièrement ceux
de ses cousines, les « Demoiselles de
Grimouard »» fmaison ett haut dc la rue Pierre Bdssor.

proche de,l éslise Notre-Dame l.
Erudit, il se tient au courant des idées

nouvelles peut-être plus par opportunisme
d'ailleurs que par conviction. Sâ génerosité est

légendairc et un geste spectaculaire a fait de lui
une idole à Fonteflay et aux alentoùs.

Quand, il y eut la disett€ génerale, il a

ouverl ses propres glanges pour raütailler la

n

population. Il fut tantôt récompensé de ce zèle et, se vit élu d'abord. premier Maire, de la premiàe Municipalité
Républicâine I janvier t?90 ]. De plus, il hérita quelques jours plus târd dc la Présidence de la Préfecture
déparlementale, siégeanl à Fonteray. l,ors dc la désignation d'un Directoire départemental. il en deünt tout
naturellement le premier Procureur. Pour la Fête de la Fedération [ ]4 juiller suivant ], le Poitou resta tiède mais
Fontenây, sous l'impulsion de Pichard du Page, réveilla les deux départements de l'ancienne province et celle-ci
fut bicn rcEésentée. Notre << Préfet tt contln\ra à mener des actions remarquables, toujou$ talonné par le souci
primordial de la famine, n'hésitant pas à frapper à la porte des Ministères pour obtenir des grains I blé ] poul la
Vendée.

Tous ces charnboulemerts, ces désordres, noùs << bouliuent t> | agitent er

âtrolenr ] quelque peu. On ne comprend pas cette salade ! Alors, plus de Poitou,
et bientôt âlors pourquoi pas aussi plus de roi ! Tous ces bouleversernents ne
nous disent rier qui vaille, [æ curé, Monsieur Guinefolleau, yient d'être
condamné par contumace à trois ans de bannissernent. Mais, par ailleurs, il est

durs ulne <<absence mo entdnée ttÿolontaire. C'est, Macé, son nouveau
vicaire, qui arrive de SainÈMaurice, qui fait l'otïce maintenant.

D'ailleurs, celui de Noël fut bien triste ! Bien qu'en ce moment, le pays
joùît d'une période de paix appéciable, il existe, paraît-il, des tensions et des
conflits latents, ou ouverts, plus en encore en campagne qu'à la ville. Le pays
est secoué dans les terrois pai ]Ùr,te << Grafide Peur »» issue d't]I. << agrëgat
constitué tl'un peuple dlsnnl ». Peur et panique sont transmises de bouches à

orcilles et vont plus vite encore à cause de cela !

Moi, Jesn Rousseâu, / aial, jc crains bien que le temps des illùsions soit
passé ! Or n'a pas tiré les,RoJ,.ÿ cette année et la Chandeleur n'a pas été fêtê
comme à l'accoùtumée à cause de la pénurie de blé. On n'a pas Gu suffisamrnent de
froment pour s'ofFir quelques gâteries, quelques crêpes que l'on faisait sauter
après le maigre souper. Tout va de mal en pis. Que flous arrive-t-il ? Dieu nous
abandonnerait-il ? Quelques jouls après cette fête, j'ai eu trente ans [ ]e 8 l, en tous
cas, c'est ce que m'a certifié Monsieur a'crrl.

Ma fernme, Jeanne, d'ordinaire si en train, est désespérée par l'état de
grand vide du genier. Mon fils aîné, Jean, qui vientjuste d'avoir tlois ans, a faim
et ,éclame à sa mère, le sein. Mais, ma Jeanne le reserve pour notre dernier-né,
Pierre, qui va sur ses six mois. D'ailleurs, elle craint à toùt moment de voir son lâit

se tarir tant elle est en grande faiblesse à cause du manque de pain et de viande. On a presque plus de lard. Et,
on est nombreux en notre maisonnée.

Mes lières, et moi, attendons des chantiers mais avec tous ces évènemenls plus
personne n'offie du travail qu'il ne pourra payer. Je me suis déplacé pendant quelques
jours au hameau de la Croix-Rehard. leanne, ma femme, est venu m'apporter
quelques effets et quelqucs provisions. Elle avait avec elle mes deux fils et, c'est là
que. Jeân, mon aîné est décédé subitement I l.l fé,,rier 1790 ], douze jours âprès la
Chandcleur. Il a été mis en lerre dès le lendemain au cimetière de Mouilleron.

\



é Éslise de Cheffois p.l7l
On a appris par le curé, que la veille,

l'Assemblée Constituante, a prcclamé un décret
interdisant Ies vceux religieux. Elle supprime aussi
les ordres coltemplatifs comme les couvents oir,
bien sour ent- aimaient à se retirer quelques jeunes
ou vieilles filles non mariées des familles de la
noblesse. On se demande en quoi ces couvents
gênent cette Assemblée qui siège mainteraût à

Paris.
Po]dî << un oÿi pour un rom », mairtenant, ls
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tocsin sonne. Aussitôt, tous se rendent au bourg pour connaître les demières nouvelles qui sont presque
quotidiennes. Il y a eu encore de nouveaux décrets de l'Assemblee I a ma§ ] qui sùppriment les droils
seigneuriaux usurpés à l'Etat, ainsi que les (< lettrcs de cachet ,t et lâ gabelle I impôr sur le sel ]. Ce à quoi, on
ovationne ! Puis, un autre, instituart l'égalité des partages lors des successions, quoi de plus normal ! Pourquoi
fallait-il que tout revienne à I'ainé ? De toutes façons, pour beaucoup d'enre nous, Ieur père leùr a laissé qu'un
si maigre héritage : quelques liusques, quelques ustensiles, un peu de mobilier et rarement quelques lopins de
terre, cette terre à lâquelle on est pourtant si attaché.

On a appris également l'établissement d'une loi décidant la vente des biens du clergé par les
municipalités. Le curé, monsieur Guinefolleau, a fait la grimace ! Déjà que, depuis l'an passé, les dirzes - qui
pourtant à Mouilleron n'étâient qu'au 24ième - avaient été supprimees ! Voici que les biens de l'Église sonr
nationalisés I 14 awil ] contre promesse, en principe, d'une rente de 1,200 livres aux monbres du clergé.

Ceiains ne se tracassent point pour le curé Guinefolleau, car ils disent : qù'il a sù «/aire sa pelote t, el
qu'il saura toujoùrs « tîrer soh épifigle dujex » I Les opinions, d'ailleurs, ont changées envers lui depuis
quelques temps. Beaucoup d'enhe nous n'ont plus confiânce en lui, le haïssent màne et surtout le craigtent. Ce
qui n'est pas le cas pour le nouveau vicaire, l'abbé Macé. Auparavant, il était vicaire à Cheffois où il était fort
estimé car c'est un homme simple. ll est de cinq ats morl aîDé ce qui lui fait actuellemeût trente cinq ans.

C .,... ,/ ry' C srsnature de Mons'eurAdrien Mâcé

, zrar.. )-;;.rr,.,,._ )"_,)ùü//ên',ila ,*",,,I:ïiîi*oJiiff;Jï,;::::,îi].':V' quelques parentés dans la région. Il fut ordonné

, § pÉtre vers 1780. Son prsmier vicariat s'exerça à

Cheffois. D'ailleurs, il a une proche parente qui
est mariée au seigneur, Monsieùr l-Dlis-loseph de Liniers, de la Rousselliere, en la paroisse de Cheffois. On le
dit aussi apparenté avec Monsieur lacqiJes-René Moreau, procureur au Siège Royal de Vouvant, fils de feu
Jacques et de Marie Rose Hérie, de la Châtaigneraie, lequel procureur a épousé [ 2] novembre tiï5l Demoiselle
Renée Macé, originaire aussi de Saint-Clément. Palmi les témoins se trouvent Mr Macé et Mr de Liniers.

Nouveau decret de l'Assemblée I 19-23 juin ] : elle vient d'abolir la noblesse heréditaire, qui ne se

distinguera plus, pour le moment, qùe par ses titres et non par ses priülèges. On acclame à cette mesure. Car
ainsi que le dit l'Article I de la Declaration des Droits de L'Homme et du Citoyen : « a€s hommes naissent et
demeurent libres et égaux e drcils tt, larrdis que l'Article 2, lui, fait obligation aux citoyens de ne porter qu€
<< le vrai nom de sa fanll/e » ce qui interdit, en même temps, les titres et les sumoms. L€ nouveau vicaire Macé
nous a expliqué en quoi toutes ces dispositions consistent. Monsieur Guinefolleau, le curé de Mouilleron, est de
retour. Son bannissement n'a guàe duré. Il doit participer avec les autes rcprésentants du canton. I te 29juin ] à
l'élection dr.t Procureur Syndic du District de lâ Châtaignemie. Monsieur Guinefolleau est tlès en politiquc. En
tant qu'électeur du canton, il ne saumit manquer cette élection. Il est, disent cetains, comme les moulins, il va
d'où soume le vertt ! Les électeur des 8 cantons de Mouilleron se sont réunis à la Châtaigneraie afin de
procéder à plusieurs désignations dont celle du Procureur SlTldic du District. Ils étaient au nombre de 85
plébiscites dont pritcipalement des « ôorrgeorr », ces riches si souvent bellâhes, vaniteux, dont la plupart sont,
comme on le sait, tout simplernent issus de la roture. Beaucoup aussi d'entre eux sont prctestants ou des
<< recohÿertis tt. Ce sont de riches marchands - fermiers qui amoncellent des biens et des terres depuis quelques
décermies. Dans le canton de Mouilleron, dix électeurs étaient présents dont : Guinefolleau, naturellement ; le
docteur Loyau, protestant qui demeure à la Chauviniàe, de la paroisse de Monsireigne ; François I Le ]
Maignan, qui est régisseur de la grossc Métairie de la Bruyère, de Ia paroisse du Tallud I Taltud Ste,cemme ], a
depuis peu laisscr tomber sa particule et n'a pas hésité un instant à porter le litre de citoyer. C'est un parvenu,
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un accapareur I Parmi eux encore, Etienne Marie Giraud, P. 172
âctuellement maire de la Châtaigneraie et qui est un anticlérical
notoire. Lc canton de Pouzauges n'avait que l0 électeurs. Toùt ce

beau monde a voté et porté au siège dc Procureur Syndic de noire
District, ,t/oflsieur I de ] Fontaines, un noble, de petite noblesse
certes. et àncieo Procureur du Roi.

Une dizaine de jours plus tard I l2 juitter ], l'Assemblée
Nationale a voté la Constitution civile du Clergé. Mais qu'est-c€
que c'est encorc que cette nouvelle loi ?

Cctle assernblée sc permet, de son propre chef, de preûdre

I

l, {.
I

des mesues pratiquement schismatiques que Rome et les évêques désapprouvent. Ce déqet bouleverse
complètement l'organisation existante depuis des lustres. La Constitution du Clergé réduit les évêchés I qui

éraient au nombre de cent quâtre vingi c1nq ] à tl5 dott un, seulement, par département et elle instawe swtout une
élection, des évêques au demier des desservants, soumettant les candidats aux postes à la nomination. Tout cela
ne demnge guère du moment que l'on a toujours des prêtres pour donner les sacrernents.

Rien n'arrête cettc Assemblée ! Elle vient de remplacer la monnaie coumnte [ 29 seprmbre ] : les sous, les
deniers, les << loars r» d'or, de bronze ou d'argent en papier monnaie qu'on appelle «,4Jsr'gzrars » [ en rout, 8

millions d'Assignats seronr mis en circulâlion I. C'est sans interêt pour le << petil peuple tt pùisque ces « lssignars » ne

sont échangeables que conhe de l'or seulement. Et, comme le «petit peuple ,, n'en a g)ere, cela ne concerne
que les riches ! Elle vient aussi de remplacer [ 2l ocrobre ] le drapeau à fleurs de lys par un drapeau tricolore,

Elle va toujours plus loin, en aggravant les dispositions déjà prises à propos du clergé et imposc [ 26-27

rovembre 1790 l, aux ecclésiastiques, un Sement de Fidélité à la Nation et à la Coûstituante.
Mais peu de prêtres s'y décide, au prernier abord, car les conditions de ce décret dessefl leurs iûterêts. Le

prêtre, s'il accepte, deÿienl rn « curé constitutionnel tt élu pat l'Assemblée. De plus, on lui
attibue une paroisse, qui cn géneral, l'oblige à quitter la ôrle où il a bien souvent loujours
vécu entouré des siens. On le nomme dans une paroisse nouvelle, attribuéc par le Distdct et,
oir, bien souvent, on ne veut pas de lui. Certains ont dû s'y installé, assisté de la force armée,
reqursitionnée au surplus au u nom du Roi u-

Cela a cree de la perplexité parrni la populatioû et surtout la confusion dans les
esprits eû découvrant que le Roi est apparemment complice de la situation. II y a eu. parair-
il, des manifestations violentes dans certaines pâroisses contre les << assermentés », à qri
certains ort jeté des pienes ainsi qu'aux autorités venues les intrcniser. [æs gens du peuple,

€ Aiiignit de l5 sols

Selon csrtains prêtres «jareur.§ », et [e curé
Guinefolleau fait partie de ceuxJà, les principes de la
Révolution vont enfln apporter leurs lumiàes aux vieilles
coutumes du Christianisme.

Qu'est-ce que cela veut dirc ? Il n'y a pas de coutume
dans la croyance, elle est iînée L I-Ê << petit peuple »» n'a q]J,e

fâire de ces balivemes !

Moi, Jeatr Rousseâu, je dis que puisque Cuinefolleau a
juré, il n est plus rotre «pasrerr ». On lui retirc notre
confiance, notre respect et notle estime. D'ailleurs, Mr Mâcé,
desservant de la paroisse I depùis le 2 juin I790 et y demeurera
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surtout, sont très attachés à le]ufs << bons prôtres » qui sont leurs seuls guidcs toujours présents depuis des
décemies-

À Mouilleron, et dans beaucoup d'autres parcisses, on refuse les prêtres <<jlrls ». Ceux-ci, d'ailleurs en
général, doivent faire facc à I'hostilité tracassiàe de la population. Ainsi, on entendu dire que dans urt petit
village des bords de Loire, le dimânche à l'heure de la g'and' messe, l'église se trouva tellement encombrée que
le prêtre a eu de la peine à se liayer un passage au milieu d'une foule qui le bousculait de tous cotes. Au
moment, où jl monta à l'autel, chacull se sauva et l'église resta presque vide. Ce ne fut pas un cas isolé. Aussi,
bien souveDt, pour soutenir le prêtre jureur, les municipaux patdotes et leurs partisans sont reduits à faire, pour
eux-mêmes beaucoup plus de religion que par lc passé. On a dit aussi, que certâins prêtres jureurc étaient
obligés d'avoir recours à la force année pour l'âdministration du baptême, acte religieux qü, selon nous, ûe
peut êtrc donné que par un prêtrc norjureur.



C vieu\ four au Beugnon-des-TroiÿFontritres P.173
jil§qu'au 13juillet I ?91], pour le moment, refuse le
serment. Et potrl combien de temps encore
poùrra{-il se maintenir dans cette négâtion- Que
va-t-il devenir et nous autres également ?

Enfin, la vie au quotidien continue. Mes
plusjeunes ùàes sont toujours avec moi dans
notre bolderie de la ,§a ÿagèrc. La fafillle
s'agrandit. Ma fsmme m'a donné une fille
Marie.

Mon caler, Jean, qui est encore
« tûrrerf )», a depuis quelques mois une
<< promise t .ll pratiqùe toujours son métier de

maçon et me donne la main aussi, de temps à autre, bien qu'il demeure depuis quelques ternps a! Beugnon4es-
lrois-Forrtdiûes. C'est un assez gros hameau situé seulcment à une à deux lieux de la maison familiale mais
qui fait partie de la communc de Saint-Mauricc-le-Cirard. I cl l,eare ! on ne doit plus dire « paroisse » mais

<< commune tt. C'est dans la paroisse de Mouilleron qu'après s'être fiancé le l4
novembre, il s'est marié deux jours plus tard [ ] 6 novembre 1790 ], sous ma curatelle,
âvec Crtherine Fievel, « ùiheurc », et sot)s curatelle elle aussi.

Catherine, est domiciliée à Sairt-Hilaire-du-Bois oit elle est gagée- Elle est née

I v. 1765 ] à Saint-Ceoryes-de-Pointidoux I près de la Mone-Achard ]. Elle est la fille de
feu Antoine Fievet et de Jeanne Jeanneau, sa mère, qui demeure à la Châtaigneraie et
qùi était présente aux noces.

Pour ma pan, je n'ai pu assisté au mariage de mon cadet bien qu'étant son
<< curateur ». Je defieure incapable de me déplacer à cause d'une invalidité inopinee
qui me cloue sur ma couche. Le curé a dû venirjusqu'à moi. Ce n'esl point Monsieur
le curé Guinefolleau qui û'â visité. Il est fiequsmrnent absent depuis qu'il s'est lancé

dans ùlle action publique qui, avec quelques honneurs, lui vaudra sans aucun doute quelques ennuis. Alors c'est
son vicaire Monsieur Macé qui s'est dérangé jusqu'en notre borderie de la Sauvwgère, afin d'avoir mon
consentement. Dans l'acte, Monsieÿr Macé a écrit: « L'an mil sept cent quah'e
ÿingt di, le Seiziètue jour du mois de Novembre après la publication des bans du

futur mariage entre Jean Rous,seau maçon frls mineur des défunts Pierre lHilal!.e
I Rousseau et Marie RiWÿd, d'une part, et Catherine Fievet llle mineure de
dé.funt Antoine Fieÿet et Jeanne Jeanûeau, domiciliée de lait de cette paroisse f
Mouilleronl et de celle de La Chôlaigneraie, faite canoniqùement L la publicarion des

ba\.1lant en cette église qu'en celle de la Ch,âtaigneraie et de St-Hilaire-du-
Bois, au prône de la messe patoissiale sans emfrchement ou oppositioh, comme
il appert (sic) par les cerlilicats des M.M. curés des dits lieux, I'tm en date du
six du présenl mois aussi signé Giraudeau curé de la Chôtaigneraie, I'aulre en
dale du neüfaussi du courant ,nois et signé Nicolas, curé de St-Hilaire-du-Bois,
w les extrdils ou originaux des actes requis, ÿu parcilletûent les actes de
Curatelle en bonne forme, après lesfançoilles duëment célébrées du jour d'dÿdht hier et encore après m'être
assuré du consentemeût de Jean Roüsseau .frère et curateur f ûot-ûême ) ad hoc du susdit Jean Rousseau, en me

lransportdnt alans sa maison lla souÿagèîef eh cette
paroisse ou quoique sain de jugement et de raison il est
délenu pour cause d'inftmité, je desserÿant luÀcé I de ce

lieu ai reç1t en cette église le mutuel co sehtemcnt de

mariage des swdites parties et leur ai donné la Béiëdiction
nuptiale avec les cérémonies prescrites par la Saînte
Eglise, présent et consentant : Louis Béhêîeau curateur de
ladile Caterine Fieÿet, de la susdite paroisse de St-Hilaire
d, Bor.r I où il esr domicllié). Et encore en présence de Jean
Ripaud parrain de l épol, I er oncle domicilié à Sl Mauricele,
Gt,üdl, Pïerre Huguel, son oncle allié | é+otL\ de MraÀe

€ Borderie de la ssuvsgèr€
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Rousseau sæùr de feu Pierre Hilaire Rousseau, père], Henri Branchu beau-frère de l'épouse, Jeanne Musseau p. 174

I iènrme de Jeân, curâteùr I belle-seur de l'épotLr, tous les témoins de cette paroisse hors le dit Jean Ripaud de Sl-
Maurice Le Girard, tous les dénômés dans les actes onl attesté la vérité de tout, sur l'âge, la condition et le
domicile des parties et ont déclaré e saÿoir signé hors le dit Louis Benetedu qui signe. . . \'.

Acte de Mariasc dc J€an Ro**., t
On a nocé quelque peu. Bien qu'eû ce moment

les événements ne se prêtent point à faire la Iète. On
aÿait tué le cochorl en fé\..rier derni(jr. I1 rcstait eDcore
daûs le saloir quelqùes morceaux. On a sacrifié unc
grosse poularde pour améliorer la «poll.z » composéc
aùssi de légrnnes divers à profusion. Mes jeunes frcrcs,
Pierre I'aî é etPierre /e cadel sont allés en catimini
« br.tcoû\er » de'Jx beaux lièwes. Ils ont aussi piégés
quelques alouettes, quelques grives avec lesqueJles les
femmes, Jeanne, mon épouse, et mes sæurs, Marie
Anne et Marie Jeanne, ont confectionné quelques
délicieux pâtés bien aromâtisés. Elles ont fail cuirc aussi

de grosses miches de pain dont quelques-unes fi.ùel1t

dévorées fraîches, avec dessus pour l'occasion un peu de

beurre fondu, du petit caillé ou du fiomage sec fait avec
le lait de notre chèvre- Assises devant l'âtre. les vieilles
femmes surveillent avec vigilance Ia cuisson des
premières châtaigres de Ia saison qu'elles font sautécs
dans un grand « poàlo n peurcé » | toÉ l. Bien que repus
par un tel festin, on les a mangé toutes brûlantes avec
<< gourmandise t encore. J'avais mis de coté un
<< barricot » de yrn de lâ récolte de notre petit lopin de

ügre. Il n'est point fameux cette année à cause des
jntempéries. Lcs hommcs ont été généreusement seryi
poul 1'occasioû. Ce fut presque unejoumée de
bombânce. Après le repas pendant que les femmcs
desservaient lâ table, et ne pouvant me déplacer, j'ai envoyé dans le foumil, Jean, mon cadet. Je lui ai indiqué
une câchette que mon père m'avait monté et d'ou Jean a cxtrait une bouteille de gnaule I eau-de-vie ]. On en a
tous bu une bonne Ésade pendaùt que le violoneux ajustait sâ viole. Quelques voisins du hameaù s'étaient
joints à nous et, les jeunes et les moiûs jeunes se sort ûis à daûser afin d'oublier tous ces malheu$ qui nous
gâche la vie depuis quelques temps. Une vieille assise dans un coiî, yoyaÛt les « feuilles » [ filles ] évoluer avec
la plus grande insouciance, et moins de reteDue qu'en son tctnps, se disait eû hochaût la'tête q:u.e << les flles et
les ÿignes so t diflîciles à garder » et pùis tegardant tous ces jeunes gals quelquc pcu enhardis par quelques
ÿeîes de << piquette tt, elle pensait qu'il vaudrait peut-ête mieux « rentrer les poules car les coqs sont lâchés ,t.
Mais, il faut bien quejeunesse se passe.

Pierre, moû demier frère, lorgne sans retenue vers une «jeure,§.§e », Françoise, la scÊur de ma Jeanne.

Quand la nuit fut venue, ce fut un vrai « cû arïÿari tt L sone debi^1age ] autour des mariés du jour, Jean et
Catheritre, qui, je I'espère, ne tardera pas à lui faire un petit. Sù que moo pàe et ma
màe auraient été hcurcux de cette noce mais Dieu en a voulu autrement et les a mppelés
à lui depuis fort longtemps déjà. Moi Jean Rousseâu /'airé, bien que je û'âi que trente
ans, je suis maintenant le patiarche de notre communauté. Mes frères m!écoutent et ne
font rieû saûs mon consentement. C'est moi aussi qui leur explique les nouvelles, la
conjoncture du moment et les positions à prendrc.

Somme toute, er cette fin d'année 1790, bien que tous ces événements i1ous

inquiètent quelquc peu, c'est encorc lc bon temps. Je suis heureux carj'ai pu faire une
noce honoÉble à mon lière. Plut à Dieu, qu'oû soit ainsi réunis souvent. Que tous ces

tourments, qÙi bouleversent et séparent les hâbitaûts de la commune pourtant si belle, et
bien d'autrcs gcns dans le pays, cessent eDfin et que Dieu nous apporte aussi la paix, la
fratemité, la quiétude et la prospérité !

Dépôt Légâl Décembre 2011 Maryline Râimond-vincent 2.1Rte duLâc 85200Mervent
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LES QUATRE FRERES ROUSSEAU
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ROYALISTES BRIGANDS Scélérats égorgeurs de profession

Mme Maryline RAIMOND-VINCENT ( commencé jarvier 2003 fini avril 2012 )
Arrière-arrière-arrière-ârrière petite lille de Jern Rousseâu « Brigrnd, Scélérrt royâliste »
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Honneur aux braves : << Ceux qui pieusement sont norts pour
la Patrie, ont droit qu'à leur cercueil la -foule vienne et prie »
( Viclor Hùso 1835les chants du Crépùscule III ).

Le devoir de l'historim est d'épouser poul un temps Ia
subjectivité de ceux qu'il choisit comme objet de son étude afin
d'essayer de les comprendre et de les expliquer.

Moi, Maryline RAIMOND-VINCENT I née 8 awil Ie,14, ci-

dessous l, je ne suis certainemeût pâs une historietüre chewonnée. Je

rne coNidère plutôt coûlme une chrcniqueuse quelque peu douée.
C'est pourquoi, j'ose me permettre de relater, à mes descendants
présents et futus, la guerrç de mes aflcêtres. Ce travail, je l'ai d'abord
entrepri s poÙr moi, choquée que j'étais lo$que j'ai découvert qù'on
les traitait de « rr€dridr », terme dontje ne comprenais alors pas le
SenS ( ce !ûrail n'a ps été lu par un côrmlcur i il6r sponrané cc qùi dpliqùc q!.lqu6 laües ).
€ Pa)§an vendeên ( de I 830 et plus, mais si ressemblant de celui de I 793 )

Ce travail cntrcpris cst difficilc pour une vieille plume I aujourd'hui. féwier 2006. je vais bientôt avoir 62 âns ],
et toujours novice, comme la mienne. Mâis il y a, daDs ces glorieux souvenirs historiq
vous mes enfants, pour notre Vendée, elle-même : ferez-vous unjour éditer ces lignes

En tous cas, présentement, il y a une sorte de devoir pour moi, à vous
trâûsmettre ce que fut cette << guerre de gédnLs », ainsi que la nommera Napoléon, la
guerre de « mes Rousseau » qui sont qualifiés de << bigaxds, scëlërals. égorgeurs
de profession »». Peû-on lelu en vouloir de nous Iaisser attaché à leurs personnages,
ces qualificatifs, aujoud'hùi si peu glorieux ?

Pour ma part, jc m'inclinc devant ce qu'ils ont fait. Pauwes bougrcs, tmhis,
dénoncés et tués à leur tour, l'un en janvier, l'autre en mars de l'aûnée 1800. Je suis
si fière d'eux- Je les aime même. Sans eux, aurais-je entrepds cette cEul,re de longue
haleine. Je les remercie, où qu'ils soient, pour l'héritage qu'ils m'ont laissé. Il y a
une sorte de devoir pour moi de le léguer à morl tour.

N'oublions pas que c'est en connaissant bièn sd << petite patrte Vendée »» et
ses ancêtres que l'on apprend à mieux connaître aussi et à mieùx aimer la gmnde

ues, un héritage pour
vousjugerez I ''a-

I pâtrie ] et, comme l'exp me la citation suivante It uis chaigne 1933).«Ilfaut pldtndre I'homme qui prétend
être partout, et n'est en réalité nulle part, qui ne possède point ici-bas une terre préférée enlre toutes. Une

petite patrie, donnant accès à tout ce qui, dahs I'amour, objet de la vte, est
Itùu$càûJrah,,,trl,1_ d or$ et déjà frappé d ëtemitë ».

Ma patrie c'est la Ve[dée, mâ terre c'est celle de mes ancêtres, son limon
sera celui dans lequel après ma mort on déposera ma dépouille [ 1e ne 

"eux
absolument pas être incinérée ] et, ce terrainlà est déjà réservé au cimetière communal
de la paroisse de Mervent ou je suis née. I1 y a beaucoup de belles contrées en

France. Aucune n'a un passé plus glorieux et plus riche surtout en 1eçons
d'heroisme. Mes enfants, mes petits-enfants et, ceux qui viendront après, soyez
ûers de votre Vendée, soyez dignes d'elle. Et, quand, oII vous d€mandera plus
tard | << D'où êtes-vous ? Qui êtes-vous'l », ÿous répondrez, le frort haut : « "Ie
suis Vendéen ! », comme ma grand-mère :

Maryline, fille de Suzanne, petite-frlle de Marlre, arrière-petite-fille de
Mârie Rousseâu, elle-mêrne, fille de Zourset, petrle-f,le de Jeannot et arière-
petite-fille de ce « Brigand, Scélérat, égorgeur de professior, » : Jean Rousseau,
notre ancêtre commun.
€ Descendads de Jean Rousseau « Brisând »

Pour ma part et, en ce qui conceme la rédaction de ces écrits, mâ lignc de
condr.rite a été celle de vous râpporter les Iàits réels, à vous tous mes enfants,
petits-enfants et arrières petits eûfaûts. Avous seulement de les juger à l'abri des
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passions. Ceux qui ont, comme moi, étudié cette période de I'Histoire de la Vendée et, pour moi p.176
justement plus padiculièrcment celle de mes ancêtres ROUSSEAU, ils peuvent se diviser
en deux classes bieû distinctes I les uns inspirés par l'esprit royaliste, les autres,
beaùcoup moins nombrcux, il est wai, par I'esprit républicain. Pour ma part, à cejour. je
puis dire queje suis tout à fâit republicaine. Néanmoins, cst-ce de la nostalgie ? C'est
possible. Je dois âvouer quej'âi un faible, ùn très grand faible pour mes ancêtres
royalistes dontj'approuve tout à fail le comportement. Je pense quej'aurais eu cette
m&ne cônduite dans le même conteste. Je me scns, comme eux, un esprit rebelle et, de
toutes maniàes, je n'auais pas baisser la garde face aux mortifications et renoncements
multiples qu'on leur a fait sùbir.

Je sais que mon ancêtre « Jean Rousseau, lgorgeur de profession »», a tué de ses

propres mains. Certes, c'est une situation queje n'ai pas connu et ne connaîtrai jamais. Je

ûe dis, et non point pour les excuser, qu'il fallait avoir élé poussé à bout pour en arriver
à de telles extrémités. D'ailleurs, lui mêrne et surtout ses fières, n'ont-ils pas payé au prix
fort leùr fidélité à leur Roi et à leur Dieu ! Et, leurs enfants aussi, certainement quelque
part ! Trois ou quatre décennies plus tard, il ne fait âucun doute que leurs descendants

étaieflt encore très traumatisés par les évènemcnts de cette époque et les actes commis
par leur père, grand-père et arrière-grand-père ainsi que par leurs oncles . . . Or, Jeannol,
mon ancêtre dircct, et qui est I'un des fils de Jean Rousseru « Brigdzl », laissa Ie

souvenir d'un homme extrêrnement pieux I Jean qui esr né en 1794, décède en l8?E en " ird, de sairrere , ]. À tel point.
qu'à SainlMaurice-le-Girard, ou il derneurait, sa piété était et fu1 reconnue par tous, et encore par ses

descendants, quatre à cinq générations plus tard. Sa dévotion pour la Vierge était immense. Tandis qu'il
cùltivait son petit lopin de terre situé verc le Douet de la Billière, du matin au soir, on l'entendait réciter des
<< Ave Maia »». Sa foi légendaire Aisait la folie. voulait-il racheter, les « s pporé.r crrmes » qu'auraient commis
son perc et ses oncles ? Priait-il sans ârrêt pour tous ceux massacrés lors d'horribles combats et dont il avait
entendu le recit probablement maints et maints fois. Comme le reste de la famille, il est bien csrtâiû qu'il était
au courant d'un nombre incroyablc d'anccdotes, d'innombrables conversations qui ont nouri son enfance et

qu'il a écouté avidement. ll savait naturellem€rl que son oncle, J ean le cadet, dit << Rousseau du Couteau »,

avait assassiné le curé constitutionnel de Boumcau. Il a alors probablemcnt trânsmis aussi à ses enfânts, le
post-calvaire de son pere qui, quelques dizaines d'années plus tard encore, ressassait sans aucun doute le
malt T des siens et du peuple vendéen.

Il racontait encorc, comme ce brave vieux Carquaud, un jardinier vendéen I vers ta Roche ], qui était âgé

de 55 ans lorsqu'il fut volontaire, et, qui saisit, corffne les Aères Rousseau, des prerniers un fusil pour
défendre la cause. u s'était battù comrne un lion. Il était revenu de la bataille le corps à peu près intact, mâis sa

pauwe cervelle était demeurée fort altérée. La lutte était toujours présente pour lui. Il se croyait toujours en

gue[e : il voyait l'ennemi, le comptait, le combattait. L€ jour, dans sonjardin, le soir, assis au coin de sa

grande cherninée, il marmottait sans cesse le récit de quelque bataille et, parfois oubliant toùt le monde, il se

lilTait à soû erthousiasme guerrier ; il appelait aux armes, il décrivait le champ de bataille, excitait ses

compagnons I disparus er qu'il cro]aii encore âutour de lui l, nommait les chefs, les depeignait à gands traits ; il
imitait le tambour, le canon, les cris des combattants et dépeignait la douleur des blessés. Il y en eut qui
reçurentjusqu'à dix coups de sabre sur le crâne avant de succomber. Tout cela fascinait l'auditoire. Les débris

de la Vendée, comme les vétérans de toutes les guerres, se complaisaient, à table ou au coin du feu, à rappeler

leurs périls, leurs victoires et même leuls défaites, récits entrernêlés d'abondânts détails
sur la marche génâale des évènements. N'ayant pas assez de recul, ils ne comprirent
pas tous, sur le moment, le fond et la mison dc leuI soulèvemett devenu une véritable
guerre. Il faudra plusieurs décennies pour comprcndre ce qui était arrivé à la Vendée :

atteinte dans sâ foi politique et religieuse. l, Vendée, et ses hommes du terroir, sejeta
généreusement dans la lutte. Seule, quand la terreur et l'échafaud faisaient courber
toutes les têtes, elle osa lever lâ sienne plutôt pour mourir glorieusement que pour un

" triomphe qu'elle n'avait pas espérer et dont elle nc voulut pas envisager les difficultés.
Plutôt la mort qu'une lâche soumission à des barbares qui ne respectent rien ! -
s'écriàent - alors, d'un même élan, les homrnes braves de Ia Vendée.

Semblablement, dans notre époque modeme avec Hitler, la tcrreur écrasait alors
toute la France abaissée : la Vendée luijeta un défi et le soutiûtjusqu'au bout comme le
firent cent cinqùante ans plus tard les Résistants liançais écrasés par lejoug oazi. Nous
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sommes, certes, redevables à la Révolution d'avoirjeté les bases de p.177

la démocratie moderne mais nous devons à la Vendée de s'être mise en
travers de sa dérive totalitaire. Eû luttant pour leurs libertés, les Vendéens,
ces insoumis, ont préservé la Libefié. Ils l'ont payé au prix fort. C'est
pourquoi leur dramatique histoire mérite d'êtrc enfin connue. Mieux encore
: reconnue, méditée. Nous sommes tous quelque part des Vendéens. Les
pertes humaines qu'ils ont subi furent très importantes : après une enquête
de grânde ampleur, les pertes du territoire insurgé se montent ( proüsoiremenr

à ce ioùr ) à environ 165 000 individus ( 1995- 19971-â suerre de vende€, Jâcques

Hussener ).
Depuis, un ftou de mémoire dans les manuels scolaires et pourtant il

ne faut pas oublier ce que fut réellement cette gaere : << La guerre de
Yendée fut une guerre populaire. La guerre du peuple. voulue pat le peuple,1, ,tiI

pouÿail seule produire une lutte prolongée jusqu'à I'extinction des combattants. Elle îut spontanée : elle n'eût
pas eu, sans cela, cet élan subit, autant qu'éheryique, qÿi lui ft renverser longtemps tous les obstacles. La
yendée lÿua presque jusqu'à son dernier hoûme et la guerre fnit par extinction ,>- Volontairement ou ton, la
Vendée tomba dans I'oubli. Elle devint un point d'interrogation sur la carte de France. Le calvaire ['est pas

fini : la Vendée « salgrée, ruinée, taümatisée, tenla au sortir de la guerre, d'oublier l'horreur. Bienlô|,
chaque disparu est remplacë Wr un enfaût, tanl esl violente la lage de vivre qui anime les surviÿants. Les
images les plus insoutenables, on les refoxle tandis qu'aufil des ÿeillées s'élaborefit peu à peu le récit de ce

qÿ'on a si intensémenl ÿécr. n. Tous, d'ailleurs, ont tÉnsmis ces récits à leurs enfants. Mais avec le temps,

jusqu'à nous : Jeandille I né en 1821, décédé ]890. ll rânsmettra à ses rcmbrerlr

descendmts cenâins récirs ), üsel I né en 1821, décédé en 1896 moo ancôtr€ direct fera
souohe à Mouileron: Il avâit épousé Zélie Dêgusé qui décédâ en 1907. Elle âait lâ grând-

lnère de ma grand-mère rMaric Maihe l, Pette, I né 1824, qui âûâ de nombreux enfants,

demeurcra sur la paroisse de Sr-Mâuricele-Girard I, L'Aitté | né 1826, aussi père d'un€

nombreuse famille, résidera aussi à SÈMauricele-Girard ]. Tous ont légué quelques

récits quasiment irwaisernblables. Et poutant !

Marie Rousseau arière-petile-fille de Jerl Rousseâu « Brigand ". à
Vers 1970, ma grand-mère Marie-Marthe Boisseau I née en I889 ], m'a à

son tour râpporté des bribes de ce passé occulté. EIle était la fille de Marie
Rousseau I née en 1870 l, la petite-fille de a,rer, l'arrière-petite-fi11e de Jeannot
et l'arriàe-arriàe-petite-fille de Jean Roussear << Brigand »». Ma grand-mere

me parlait beaucoup de sa famille : « Ce qae je r.ais te raconter,me dit-elle un
jo\tî, se passait pendant la Réÿolution. C'est ma mère Marie Rousseau qui me

l'a conté. Elle le lenaiî de son pèrc el lui le tekait de son père ! Je ne sais pas, si ces Rousseou étaient des
royalistes ou des républicains mais ce queje sais c'est que I'un d'entre eux a étéfusillé pendakl la Réÿolution
! "/e crols, me disait-elle encore, qu'il se trouÿait ddks m cabalet lorsque les soldats sonl arriÿés, qu'il a ÿoulu

se saw,er par la cheminée et qu'il a été tué d un coup de fusil ».

C Marie Msrthe Boiss€au aEière-arière petile-fille de Jean Rousseau « Brigsnd »

Ma grand-mère n'était pas très loin de la vérité déjà bien escamotée un peu

plus de cent cinquante ans plus tard. Ce n'était pas un mais deux fràes de son
ancêtre direct qui avaient été abattus d'ailleurs à quelques mois d'intervalles.
Croyante, comme elle l'était, pareillemert corrIrre toute la lignée mais surtout sa

mère, elle aurait dû savoir, pressentir, que ce ne pouvait être que des royalistes et

non pas des républicains. D'ailleurs cette famille, qui est toujours aussi ûoyante, â

doiné au fil des générations plusieurs religieuses.
Ces quelques bribes de récit saisies sur le vif, ces fiagnents si précieux pour

moi, avaient franchis tant d'armées qui comptabilisaient tout de même cinq
génératioûs. En 1999, je me suis rendu chez I'un des descendants du « rrigard ».

Je l'ai rencontré dans sa maison située au lievdit Coupe-Gorge, de la paroisse dc
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l'oubli a pris, en partie, place dans les mémoires.
SigDâhfe de arier, petit-fils de Jeatr Rousscâu « Brigerd » I

Jeannot,le ftls mon ancête le << Brigand »», eul plusieurs fils.
Tous portaient des surnoms, qui incro)"blement, sont paryenus
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Saint-Mâudce-le-Gimrd. Comme nom de lieu, c'est très apprcprié poul ÙIr p.178
descendu:I d'« égorgeur de professio t . Il s'agit de Georges Pacteau, âgé d'enüron
soixante quinze ans ( toujours vivânt en 2012 ). n était arriàe-arrière-petit-frls d,e Jeandille,
lui même petit-fils de Jeân Rousseau « r/r?ard ». Je lui ai fâit part de mes travaux,je lui
ai raconté des faits réels ignorés de lui notammeflÎ et qu'avait commis l'un de nos
ancêtres communs : « Rousseau Du couleau, égorgeur de professton, aÿail assassiné le
curé cotlstilutio nel de Bourneau tt,ll sait rècrieL « À | wilà ! », se souvmant de ce qu'il
avâit errtmdu dans sor enfance.
€ zeue l nee trls l epousc de rrser Rousseau

Quând il étaitjeune garçon, il allait parfois passer qùelquesjoüs chez son oûclc,
André Rousseau, que sa femme << Mémé Rousselle »», sumommait << Vieil Abraham »».

Elle faisait réference, sans doute, au fait qu'il racontait trop souvent
les histoires du passé. Ce qui énervail âu plus haut point sa « 6oure
femme » qui, d'ailleurs, aimait un peu trop la chopine. LoNqu'elle
avait bu un petit coup de trop, qu'ils s'engueulaient sans doute et
qu'elle était plus ou moins enervée, elle lançâit à son mari : « r'es
d'une famille d'assassrzs ! ». Læ jeune Georges ne comprenait pas

alors lc sens des parcles desa << Mémé Rousselle »».

C Mémé Rousselle êt An&éRovsseau << Vieil Abruhan »

II avait aussi entelrdu raconter âutre chose qui avait été transmis
dans la famille. Ses cousins Rousseau : Elie [ ûé 1877, fils d'AJdréjusæmenr ] et son épouse Simone [ filte de

Valentin Rousseâu, qui âair luiaussi le peû,fih de Lisd l, connaissaient également cette anecdote :

<< Pe dant la Réÿolution, lo$q e passèrent les Colonnes Infernales, qui tuaient et brûlaient
tout,fie dit-il, Jeannot, notre ancétre, a été miraculeÿsement sauvé. Son père, Jean
Rousseau avait placé son enfanl daks une cèppe cracotte I rl sùrc cterx f pour le cacher a.fin
qu'il échappe au massacre. Dans la nuit, ùne draignée a tissé sa toile deÿaût I'oifce. Ce
qui frt qùe les Bleus qui fouillaient partout avec leurs bai:onnettes n'ont pas sondé la cèppe
crucotte », el troryé7' enfant, qui, alors comme beaucoup d'autres, aùait pu être cloué sur
une porte comme l'on faisait pour les chouettes. "/edrrrol se considâa toujours comme un
miÉculé et, toute sâ vie durant, il p.ia, remerciant la Vierge Marie de I'avoir sauvé. Ces

transmissions concordaient avec les faits palpables du momeût. Cela m'a rapproché de mes
ancêtes. Je dois dire aussi que le travail historique effectué m'a surtout permis de mieux
comprendre I'attitude heroïque de mon ancêtre « Âoürsea, » et des gens de notre pays
vendeen pendant lâ toümente révolutionnaire ; cette tempête qui ébmnla la Franc€ et
m€ûâça de l'engloutir dans ua océan de boue et de sang et or) mourureût tant de jeunes ües
à la recherche d'un perfectionnement social, utile peut-être, mais qui eût dû être laissé à la
marche lente et calme du tsrnps. Élie er Sirnone Rousseau )

Uoe précision importante. Nous, les Vendéens, on nous appelle souÿent des « câorar8 » mais il ne faut
confondre les lrsrrgls de ld Vendée aÿecles crouars I qui prâtiquâient lâ guérilla ]. La Vendée n'a Jamals

chouanné, même dans son agonie. Elle a lutté à découvert jusqu'à la fin. La gùerre des

chouans I chouân, nom q'r'on donna âux iflsurgés du Mâine, de la Basse-Normandie el de la pânie de la

Breragne qui leur confinair ] fut une guerre prcsque occulte, une guerre de barouds, une guerre de
surprise, d'embuscadcs ct de coups de mains. Ce ne fut pas le cas pour la Vendée par contre
to\rt yekdéen sayait << chaouler, chaouné, houpper t», c' esl-à-dte imiter le cri de la chouette ;

celâ se fait en mettant les deux mains autour de la bouche. C'était une façon de se

reconnaître, d'annoncer une al me ou une attaque. De nombreuses années plùs tard

I vers 1920 ], I'un des descenda[ts, Constant Rousscau [ fils de Jeadil]e ], qui était un
manant, qui faisait le guignol, allait à Paris pour visiter ses demi-frères Rousseau
qu'on appelait <( /es Parisiens ». Il arivait habillé de sa àelorse vendéenne.
Ensembles, « /e àllionr » quelques bons coups pour être en forme et alors ses demi-
frères << lui dcmandions dc houpper » | il faur prononcer Àrorppe, I en plein boulevards

parisiens. Entendant, ce hululernent insolite, Ies badauds se retoumaient
demanda[t qùi avait fail cela << C'est le petit bonhomme à la
à/orse ». Encore, un legs précieux de notre ancêtre. Qui, aujourd'hui, parmi
ses descendants sait encorc hioupper ''!
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