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INTRODUCTION

T
l.L. ne se passe guère de semaine sans que la presse
relate une décoyvele de trÉsor, pou dê jouri sans
qu'on en fasse effectivement une, toutes les irouvailles
1]étant pas déclarées officiellement, bien sûr, soit que
l'inventeur s'abstienne d,en faire état, soit que Ia
nouvelle passe inaperçue

p.qttr. profusion de magots s'explique par la place
privilégiée qu'occupe la France dàns la ôhasse *or-
diale aux trésors, place privilégiée qu,elle doit à son
passé tumultueux : tout- au long dê son histoire se
sont succédé invasions, révolutions et guerres
civiles...

Mais, plus précisément, ces trésors, quelle est leur
provenance, co[rment les repérer, ciù les trouver?

Car les trésors, dans leur immense majorité, sont
rigoureusement inconnus, oubliés et anonymes. Ce
sont ceux-là qui fournissent Ie « gros » dès décou-
vertes dues au seul hasard, lors des travaux de réfec-
tion ou de démolition.

D'autres, en revanche, sont simplement signalés
par -une tradition rudimentaire dont I'originà s,est
perdue : près, du gros chêne, avant le petiipont, un
trÉsor est caché... Pourquoi? Comment? euaïd? Nul
ne peut plus répondre, mais l'indication de base est



toujours présente et fournit néanmoins une piste au

chercheur.--i;iàÀendes 
ou traditions de cet ordre fleurissent

oartout sur notie terre de France' Rares sont les

iiiË;;, ;;iôl; landes, les étangs .auleuels. 
ne soit

;;ïü.hé-un quelcolque,souvénir de cet ordre'

Enf,n nous troüvons lei trésors réputés légendaires

auxouels ,. ,uppàrte une tradition bien précise' Les

;il;o-*u"tr, àirs cette catégorie, se ranachent aux

irétiodtt celtique et gallo-romaine'
Nombreu*, ,t ânËt, sont les monuments préhis-

toiioues. dolmeni, *tnhitt, autres pierres levées que

i;^;;;i;î;üid;ts de la contréê ou le caprice de

la nature ont sémés au hasard des landes et des

clairières.
Cesmonumentsontparticulièrementinspirél'ima-

girr-utioî-ori pià-icr.i.populations de notre ère.

Ë;ôt l,importânc, d"r 1élerides, et tradition-s qui s'y

rattachent. Pourtant, maiites fois, des fouilles entre-

;;i;ôsécutivemént à ces croyances permirent la

àécouverte de monnaies gauloises, de tombeaux ou

d'armes.- f,.t ituditions relatives à ces pierres, 1 Ouglques

variantes près, sont semblables-dans toutes les re$ons

de Franc.. So"r lu pi"..r levée est caciié un trésor.

ôttt" pitrre pivote tôus les ans, ou tous les cent ans'

oendairt la àesse de minuit, lors des douze coups,

ffi;î,ill,ô .i iBra.ngrle: ou bien encore lorsque le

;iêiü;Iffi; la généal"oqt d}' christ' Le trésor est

âiott à la portée-de celüi oui- po.u1a, s'en ,t*!1Ï1'
Mais qu'il ne dépasse- pas le délai fixé' ou la plerre'

.o reprenant sa position primitive, s'écrasera sur

lui.-* 
Soou.rrt le trésor recèle une pièce précieuse du

.ottà suutois: faucille en or, statue d'un veau en

;i#r";;i;i Là pierre passe alors pour avoir servi
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d'autel de sacrifice aux druides. D'autres légendes
afirment que les fées cachaient leurs'trésors sàus les
menhirs ou les dolmens. Et si le trésor était en géné-
ral livré aux convoitises la nuit de NoëI, il arrivait,
en revanche, qu'il soit défendu par des dames blan-
ches, des démons ou des monstres; parfois, aussi, ptr
un animal fantastique, gros lièvre, chien ou bouc
noir... Il arrive enûn que le trésor soit caché, non
sous une pierre mais au centre du triangle formé par
trois menhirs...

Vouiwes et dames blanches sont les réincarnations
de châtelaines des temps anciens, punies pour leur
cruauté ou leur cupidité. Elles ont été condamnées
par une fée, pendant leur vie ou encore après leur
mort.

Les dames blanches reviennent hanter périodi-
quement les ruines du château où elles ont commis
Ieurs crimes, en général tous les cent ans, sous leur
apparence humaine et entourées d,un halo lumineux.
Lors de leur passage sur terre, elles doivent décou-
vrir une âme pure à laquelle léguer le trésor caché
sous terre et gardé par des monstres de Satan. A cette
condition seulement elles seront libérées et monteront
en Paradis.

Les vôuivres, elles aussi, sont gardiennes de tré-
sors souterrains. Au cours de leur vie malfaisante,
elles ont été transformées par une fée en un long ser-
pent ailé, pourw d'une énorme escarboucle sur le
front, qui leur sert d'yeux. Elles Ia posent sur la
berge des rivières où elles vont prendre leur bain et
il est alors possible de la leur dérober. Mais, atten-
tion, car elles commandent à tous les serpents de Ia
région et ceux-ci pourront s'élancer à Ia poursuite du
voleur,.. Vouivre§ et dames blanches sont particutiè-
rement nombreuses en Bourgogne, en Franche{omté
€t, en gén&al, dans toutes les provinces de l'Est.
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Souvent, ces légendes peuvent susciter llntérêt du
chercheur. Ainsi celle de la dame blanche Berthilde
de Passavant qui, à force de pillages et de cupidités
de toutes sortes, avait rempli trois coffres, I'un d'or,
l'autre d'argent et le dernier de pierreries. Elle ût
creuser un caveau sous un château par dix ouvriers,
y enferma les trois coffres, puis ût massacrer les
tâcherons par ses soldats. Elte mourut et hanta les
ruines de son château sous forme de dame blanche.
Mais nul n'a jamais retrouvé les trois coffres, qui
dorment encore sans doute dans la cave mürée, sous
Ies ruines.

Pour Ie chercheur de trésors, ce florilège sera un
réservoir immense de sources et de pistes. Le charme
magique qui en émane ajoutera encore au merveil-
leux de son étude. En tout cas, il lui permettra tou-
jours 

- et c'est très important - d'assimiler la
psychologie médiévale.

Si beaucoup de ces légendes sont ûctives, certaines
pourtant, partant d'un fait réel, se sont chargées de
mystère avec le temps et par les déformations succes-
sives qu'elles ont subi de gén&ation en génération.
D'autres encore n'ont rien à voir avec le folklorq
mais sont l'æuvre délibérée de sages qui les ont com-
posées rationnellement dans l'intention de fournir
des indications occultées, des pistes et des secrets aux
âmes pures ou aux initiés.

Après la légende, l'histoire, et la foule de magots
dont l'existence est liée à celle d'un personnage,
connu ou non. Mais, là encore, il est difficile d'éta-
blir la limite entre la fiction poétique et la réalité. Si
le trésor de Rodrigue de Villandrando, à Montgilbert,
est, par exemple, incontestable, celui des évêques de
Saverne est déjà plus aléatoire et celui de Sully, à
Sully-sur-Loire, sans doute introuvable!

. 
On ne peut parler de trésor véritablement histo-

10

riqle Iié à ün personnage que lorsqulun document
authentique prouve indiscutâblement son existence,
comme c'est le cas pour le trésor de la Maison-
Blanche caché par le sieur de Loron, capitaine hugue-
not.

Mais qu'ils soient anonymes, légendaires ou histo-
riques, pratiquement tous les trésors sont les fruits
de la guerre, de la guerre civile comme des conflits
internationaux. Chaque nouvel affrontement ajoute
au nombre déjà important des magots enfouis. Et
pour la France, Dieu sait si, depuis llinvasion romaine
jusqu'à la guerre de 1939, en passant par la guerre
de Cent Ans et les luttes religieuses, les événements
sanglants n'ont pas fait défaut...

La guerre de,Cent Ans, les guerres de religion, la
révolution et tous les massacres qui suivirènt'ces
événements amenèrent Ia terreur au sein des popula-
tions, et celui qui possédait ne songeait qu't mettre
son bien en sûreté. Il suffisait alors, pour une raison
ou pour une autre, eue celui-là soit massacré ou
emmené en captivité pour que le secret de la cachette
disparût et que le magot caché devînt un trésor

Ainsi tel seigneur féodal qui, sachant l'arrivée
imminente du « Prince Noir », s'empressait d'enterrer
ses coffres d'or et son argenterie avant d'organiser la
défense de son château. Bien souvent, le seigneur
étatt tué et les Anglais brûlaient son castel, passant
au fil de l'épée ses hommes d'armes et les membres
de sa famille. Et trop pressés pour fouille-r méticu-
leusement les caves et les souterrains obstrués, les
pillards s'en allaient guerroyer plus loin en abandon-
nant le trésor sous un amas de ruines fumantes.

C,es trésors de Ia guerre de Cent Ans se retrouvent
naturellement dans toutes les provinces disputées à
l'époque entre les deux partis. Mais en Normandie,
ce sont souvent les Anglais qui ont enfoui et aban-

11
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donné de nombreux trésors avant de prendre la fuite
devant les troupes de Charles VII. Les trésors des
seigneurs anglais furent dissimulés dans des souter-
rains, dans des carrières abandonnées; à même la
lande parfois.

La première des luttes fratricides qui opposèrent
les catholiques aux hérétiques eut lieuèn Lànguedoc
où une secte mystérieuse, celle des cathares,-s'était
développée touf au long'des xru et xu. siècles. La
lutte menée par l'évêque d'Agen et Simon de Mont-
fort, venu du Nord avec ses barons, démarra en
1209 et, une à une, les forteresses cathares de I'Agé-
nois et de l'Albigeois tombèrent entre les mains des
croisés. Les derniers survivants de Ia secte, réfugiés
dans le château de Montségur, situé sur un piC de
mille deux cent sept mètres, iubirent un siège dè deqx
ans, au terme duquel les catholiques réussirent à
investir Ia place. Les hérétiques iurent brûlés ou
murés dans des grottes, mais les croisés ne purent
apprendre où étaient entreposés les importants tré-
sors que les cathares rapportèrent de la deuxième
croisade en Orient.

Certaine tradition veut que, pou avant Ia chute
de Montségur, trois catharés aiènt réussi à quitter
Ia forteresse pour aller enterrer le trésor dans les
bois environnants ou Ie cacher dans des grottes. Selon
d?autres traditions, il existerait sous les ruines de Ia
forteresse d'importantes ramifications de galeries et
de salles abritant Ie trésor et le fameux Saint-Graal,
peut-être au fond d'un puits, obstrué depuis. Si
certaines de ces croyances peuvent paraître fantai-
sistes, il n'en est pas moins à peu près certain que
nombre de trésors comportant essentiellement des
manuscrits précieux se trouvent disséminés, outre
MonBégur, dans de nombreux châteaux cathares du
Languedoc ruinés par les croisés.

t2

. Les guerres de religion contraignirent nombre de
riches huguenots et de catholiquei à dissimuler leurs
richesses aux cupidités de leurb adversaires, tandis
que les _capitaines, de retour d'expédition, s'empres-
saient d'enterrer ou de cacher léur butin. Le 

-plus

célèbre pillard de cette époque, le baron des Adiets,
écumait toute la région avoisinant son château de
Montségur, près de Saint-Paul-Trois-Châteaux. Lors-
que ses ennemis le pressaient, il avait la faculté
étonnante de disparaître immédiatement. Les paysans
l-e croyaient lié avec le Diable mais, en fait, il possé-
dait simplement un bon réseau de cachettes qui
restent à découvrir et où il a certainement entreposé
plusieurs parcelles de son énorme butin. L'histoire
de cette époque troublée ne manque pas d'exemples
d'autres rapines et de trésors cachéi, trésors dont
l'authenticité n'est pas douteuse car ils sont men-
tionnés par des chroniqueurs locaux, citant Ie plus
souvent les noms des témoins et des indications aisez
précises, ou sont consignés par les capitaines eux-
mêmes clans leurs livres, sani qu'ils révèlent cepen-
dans leurs cachettes. Tel est Simôn d',Albignac, sire de
Triadou, qui tendit une embuscade dans-les Causses
au duc de Rohan et s'empara d'un énorme butin.

Le xvrru siècle fut lui aussi prodigue de guerres et
de trésors. Ceux-ci jalonnent les campâgnes de
Louis XIV, dans les provinces reconquises-ou dis-
putées, Flandre, Artois, Alsace, Franchè-Comté...

Fendant la Terreur, les révolutionnaires s'achar-
nèrent sur les églises, les abbayes et sur toutes les
formes de communautés religieuses. Celles-ci possé-
daient de nbmbreux biens et, si quantité furent iiUees
par les sans-culottes, un certain nombre d,abbés et
de curés eurent le temps de les mettre à l,abri. Cela
9e_ 

produisit le plus souvent dans les provinces -de

l'Ouest où les religieux eurent Ie temp§ matériel de

t3
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. Les guerres de religion contraignirent nombre de
riches huguenots et de catholiquei à dissimuler leurs
richesses aux cupidités de leurb adversaires, tandis
que les _capitaines, de retour d'expédition, s'empres-
saient d'enterrer ou de cacher léur butin. Le 

-plus
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9e_ 

produisit le plus souvent dans les provinces -de

l'Ouest où les religieux eurent Ie temp§ matériel de
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le faire, grâce au calme relatif régnant dans ces
régions. Néanmoins, le plus grand nombre d'entre
eux furent tués, emprisonnés ou exilés et ainsi le
secret des cachettes fut perdu.

Le même sort fut réservé à de nombreux aristo-
crates. Beaucoup cachèrent leur or dans les souter-
rains ou le parc de leur château, notamment en
Vendée, parmi cer»( qui rejoignirent l'armée des
chouans. Peu revinrent, soit qu'ils fussent tués, soit
qu'ils eussent. gagné une terre d'exil, et leurs cachettes
demeurèrent inviolées.

En marge de I'histoire - ou plutôt en second plan

- Ies trésors de brigands fournissent un apport non
négligeable aux chercheurs du xxu siècle. Pilleurs de
diligences et bandits de grands chemins de jadis
finissaient plus souvent au bout d'une corde que
dans leur lit. Mais le fruit de leurs rapines se trouvait
toujours en lieu sûr. Et les princes des bois se fai-
saient un devoir de ne pas indiquer la cachette à
leurs bourreaux!

Quant aux derniers conflits, ils ne font pas excep-
tion. Lors de la guerre d'Espagne, des fonds en or
destinés à un maquis républicain furent enterrés dans
les sables de la plage d'Argelès. Après la guerre, les
survivants de I'expédition trent des recherches sans
rien retrouver. Marées d'équinoxe et tempêtes avaient
modifié le littoral. Et il est impossible d'aborder ici
le champ immense des trésors de guerre allemands
et tous ceux des civils disparus dans les camps durant
la Seconde Guerre mondiale.

Enfin un phénomène curieux dans la course aux
trésors: celui de ce que I'on pourrait appeler << les
trésors à thème », c'est-à-dire ceux qui sont attri-
bués à un personnage historique ou à une entité
Iégendaire, dont diverses traditions situent la cachette
en différents endroits. Où est la vérité? ou les vérités?
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Parmi ces trésors vagabonds, on peut citer en tout
premier lieu ceux du célèbre Mandrin, de Louis XVI,
du baron des Adrets, des rois wisigoths, de la Cabre
d'Or enfin, gui, d'ailleurs a suscité de curieuses
croyances en Provence et dans tout le Sud-Est. Ani-
mal fabuleux, elle a toujours été considérée comme la
gardienne des trésors souterrains. Ceux-ci sont cachés
dans des cavernes bouchées par des parois de roc
qui ne s'ouvrent que lors des nuits de Noël et de la
Saint-Jean, pour un très court laps de temps. A cha-
que saison, la Cabre d'Or rassemble ses trésors sur
les rives d'un lac, et les laisse au soleil pour qu'il en
chasse l'humidité des cavernes. Mais personne n'a
jamais pu toucher Ia Cabre d'Or et lâ malédiction
poursuivrait celui qui tenterait de lui ravir ses tré-
sors.

Le champ de recherche est sans limite et la for-
tune au bout du chemin, il n'y a plus qu'à commencer
la quête. Chaque homme est sensible, au fond de
lui-même, à l'évocation de ces scènes mirifiques et
mystérieuses auréolées de légende... Un seigneur
pillard enterre son butin avant d'être pendu par les
gens du roi... Et pour témoin, il y a ce donjon en
ruine, envahi par le lierre et grouillant de rèptiles.
Une princesse cupide amasse les pierreries dans un
coffre, au fond d'un souterrain voûté et humide...
Aujourd'hui, il ne reste que l'entrée obstruée d'une
galerie effondrée d'où se dégage un parfum doucereux
de décomposition.

Il y a le goût de l'insolite et la soif de l'or. Tous
deux allument des Iueurs d'émerveillement et de
convoitise aux yeux des hoinmes. Et des vases d'or,
des colliers de pierreries, des pièces frappées du lion
ou de Ia fleur de lys, c'est tellement plus èxaltant que
Ie tiercé ou la loterie...
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LA TOISE D'ARGENT
DU SEIGNEUR DU MOULIN

A Lassay-sur-Croisne, près de Romorantin, les
villageois conservent jalousement le souvenir d,une
{rystérieuse et fascinante histoire vieilte de cinq siil
cles, qu'ils sont les seuls à connaître. C'est celle de
Ia « toise d'argent » du seigneur du Moulin, gentil-
homme, chevalier et homme de bien, vassal du duc
d'Angoulême, qui sauva la vie au roi Charles VIII
lors de la bataille de Fornoue.

Philippe du Moulin cacha entre son château et
une ferme voisine, dite Ia << Moutonnerie », un coffre
carré d'une toise d'argent. Pour ce, il s'était assuré les
gervi.ces d'un maçon auquel il avait préalablement
bandé les yeux. Or celui-ci reconnut-le lieu de la
-cachette et le gentilhomme, s'en étant rendu compte,
Ie tua sur-le-champ dans un accès de colère, d,un
goup d'épée. Mais, rongé par les remords, il s,en fut
j_u.sgu'à B9-r implorer Ie pardon du pape. Le Saint-
Père se laissa fléchir et l'accorda, mais I Ia condition
expresse que le penitent construisît sept chapelles
pgur--expiel s1 faute. Le repentir de Ptritippe Au
Moùlin était réel: il eut le temps d'en constrùire six
avant que Ia mort ne Ie surprît, mais sans révéler le
secret de son trésor.

Telle est l'histoire colportée à Lassay et üansmise
de génération en généràtion. 
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Le cadre en est ce pays de bois, d'étangs et de
landes, cher à Alain Fournier, « cher pays de Solo-
gne, inutile, taciturne et profond », au cæur duquel le
château du Moulin, perdu dans sa solitude sylvestre,
reflète ses bâtiments de brique rouge à 

-chaînes

d'angle de pierre blanche dans les eaux verdâtres
des douves. De l'ancien château, il ne reste que le
donjon, deux tours d'entrée et Ia courtine flanquée
d'une tour rehaussée sous Louis .XIII. Le château
primitif, construit entre 1480 et 1500 par Jean de
Persigny, architecte à Ia cour, pour le compte ile
Philippe du Moulin, était flanqué de quatre tours
d'angle apposées à une courtine en terrasse.

Il était le témoignage Ie plus éclatant de la rapide
fortune et du destin exceptionnel de celui qui l'avait
fait ériger.

Des origines de Philippe du Moulin, pourtant, on
ne sait que fort peu de choses. Il était de très petite
noblesse et la véritable chance de sa vie fut sans
doute d'avoir été le compagnon de jeunesse du
futur roi Charles VIII. Dès que celui-ci accéda au
trône, Ie petit hobereau devint son capitaine, puis
son chambellan. Il devait ensuite le suivrè dans les
guerres d'Italie où il semble qu'il se soit comporté
de valeureuse manière.

Le chroniqueur Commynes Ie cite dans ses Mé-
moîres, à l'occasion de la bataille de Fornoue:
« Comme j'arrivoye là où estoit Ie roy, je le trouvay
où il faisoit des chevaliers, et les ennemis estoient
déjà fort près de luy, et Ie fit-on cesser. Et ouys le
bastard de Bourbon, Mathieu, et un appelé Philippe
du Moulin, simple gentilhomme, mais homme de
bien, qui appelèrent le roy lui disant: << Passez, Sire,
passez! »

Au récit de ce témoin de marque, Ia tradition
populaire ajoute que Philippe du Moulin sauva le
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roi en lui cédant son cheval au cæur de la mêlée.
Par la suite, ce << simple gentilhomme », dont la

fortune était déjà considérable, rendit acte d'hom-
mage et de foi au duc d'Angouiême dont il devint le
vassal.

Sa bonne étoile ne limitait d'ailleurs pas son action
aux faits de guerre ou à la politique. Gouverneur de
Langres et de Blaye, cette dernière place sur le che-
min des pèlerinages de Saint-Jacques de Compostelle,
il put ainsi ajouter les coquilles à ses armoiries, sans
oublier, d'un autre côté, de tirer de substantiels reve-
nus de ces deux villes.

Vers 1832, M. de la Saussaye, membre de l'Insti-
tut et éminent archéologue, découvrit le manoir du
Moulin au hasard d'une de ses randonnées solo.
gnotes. La demeure n'avait pas encore été.restaurée;
son charme, son isolement et ses vieux murs enchan-
tèrent le savant qui y fit, par la suite, plusieurs
séjours. Il s'intéressa aux histoires de revenants, les
<< birettes » de Sologne, que l'on racontait à la veillée,
fantômes qui hantaient le château dès que celui-ci se
trouvait inhabité.

Mais, surtout, il se renseigna sur le trésor du
Moulin auprès des bonnes gens du pays. Trente-cinq
ans plus tard, il rapporta dans un ouvrage une ver-
sion de cette histoire, quelque peu différente de celle
que l'on raconte maintenant, mais sans doute plus
près de la vérité, les traditions étant plus vivei et
mieux conservées à cette époque.

« Philippe du Moulin voulant cacher un trésor
considérable, une toise carrée d'argent, fit pratiquer
une cave dans les souterrains de son château. Pour
que l'ouvrier chargé de pratiquer cette cachette ignore
le lieu où il travaillait toutes les nuits sous la direc-
tion du gentilhomme, celui-ci lui bandait les yeux
avant de le conduire sur place. Mais, moins défiant
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qu'avare, Ie seigneur du Moulin s'étant apergu :à la
fln. de son travail que ses précautions avaient été
ihutiles, transporté de colère de voir son secret
découvert, tira l'épée et tua l'ouvrier. Bientôt après,
bourrelé de remords, il alla se jeter aux pieds du pape
et obtint l'absolution de son crime sous Ia condition
de bâtir sept chapelles. »

Pourtant le rationaliste savant ne croyait guère
à l'existence du trésor. Il estimait que cette tradition
était trop proche, trop semblable à nombre d'autres
s'attachant aux ruines des manoirs ou des forteresses
du Moyen Age.

Mais l'éminent membre de l'Institut, cet esprit
cartésien, en'relatant ce qu'il qualifiait de « légendè »,
a commis deux erreurs qu'il aurait pourtant facile-
ment pu éviter: le château ne possède aucun souter-
rain, de même que la majorité des châteaux du
xvu siècle, et d'autre part << argent », pour les Solo-
gnots, ne signifie pas << métal » mais plutôt << mon-
naie ». Ainsi une << toise d'argent >> s'explique tout
simplement; un coffre d'une toise de long, empli de
pièces de monnaie, d'un quelconque métal.

A la décharge de M. de la Saussaye, pourtant, son
ignorance de l'existence d'un document, depuis tou-
jours dans les archives du château, signé dê Rober-
teret, intendant aux finances du roi Louis XII, par
lequel celui-ci donnait à Philippe du Moulin la
somme de 30 000 écus d'or, prélevée sur sa cassette
personnelle, comme dot de Charlotte d'Argouges,
veuve d'Harcourt. Ce rouleau de parchemin.prouve
formellement que Ie seigneur du Moulin, sur la fin
de sa vie, reçut une somme considérable qui ne revint
à aucun de ses héritiers et que personne ne retrouva
depuis: Ia << toise d'argent ».

C'était Charles VIII qui avait exprimé à Philippe
du Moulin son désir de lui voir épouser la veuve
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d'Harcourt et qui lui avait promis comme dot cette
sornme fabuleuse. Mais le monarque étant mort avant
le mariage, le seigneur du Moulin réclama son dû
à son successeur, Louis XII, qui le lui versa sur ses
propres deniers.

Ce rouleau de parchemin, long de plus de deux
mètres, ce « bordere4u » pour 30 000 écus, qui est
toujours entre les mains de M. de Marcheville, pré-
sident de la Société d'art et d'archéologie de Sologne,
actuel propriétaire du Moulin, peut être considéré
comme la preuve irréfutable de l'existence du trésor.

Les chapelles construites par Philippe du Moulin
en constituent une seconde, l'expiation du crime étant
forcément liée au trésor. On retrouve la trace de six
de ces édifices.

Deux de ces chapelles se dressaient sur le terri-
toire de la commune de Lassay-sur-Croisne, cha-
cune à proximité d'une source. La chapelle de la
Madeleine se trouvait à environ cinq cent mètres de
l'église, celle de Saint-Hilaire donnait autrefois lieu
à un pèlerinage. Toutes deux furent détruites il y a
environ deux siècles.

La troisième se tenait à quelque trois kilomêtres
de Mur-de-Sologne, sur des terres qui appartenaient
jadis aux seigneurs du Moulin. Les anciens du pays
se souviennent encore de son existence. Une qua-
Ùrième a été, ajoutée à l'église même de Lassay. 

-

Quant aux deux dernières, elles sont encore visi-
bles et se trouvent au château du Moulin, l'uno
accolée à la tour d'angle, l'autre au donjon. Il est
bien visible, pour cette dernière, qu'elle a été bâtie
?p.rès que l'édifice eut été achevé, qu'elle n'avait pas
été prévue dans Ia conception du Moulin. Il faflait
qu'un motif impérieux poussât à sa construction,
même au détriment de l'esthétique et de l'élégance du
donjon.
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Malgré l'évidence du trésor, personne, panni les
trointains alliés de Philippe du Moulin, n'entreprit
sa recherche. Décédé en 1506, le seigneur meurtrier
laissait deux enfants: un ûIs qui mourut sans posté-
rité et une fllle qui épousa Jean du Puits, gouvernenr
de Romorantin. La branche s'éteint avec une demoi-
selle de'Thuet en 1898. Le château passa alors à
M. de Marcheville, grand-père de llactuel proprié-
taire, qui en entreprit la restauration peu avant Ia
Première Guerre mondiale.

« La croyance en ce trésor était tellement vive,
râpporte M. de Marcheville, qu'alors qu'il faisait
drainer et réapprôfondir les douves, mon grand-père
ne pouvait s'empêcher de rêver de le découvrir à la
faverr des travaux. Mais, en fait, personne n'a jamais
entrepris réellement Ia recherche de la toise d'ar-
gent... »- 

Personne, sauf peut-être les Allemands, au cours
de Ia Seconde Guerre mondiale. Cat, en effet, des
soldats allemands occupèrent le Moulin. Ils s'em-
ployèrent à des fouilles dans les caves et les sou--basiements 

des tours, à des sondages de murs et de
piliers. Ils allèrent même jusqu'à forcer une fausse
porte murée de f intérieur. Sans doute avaient-ils été
ienseignés sur le trésor par un quelconque habitant
de Lassay. Il est, en tout cas, intéressant de noter
qu'ils cantonnèrent leurs recherches au château pro-
prement dit sans s'occuper du pré le séparant de la
« Moutonnerie ». Toujours est-il qu'ils ne purent rien
découwir. Deux mois plus tard ils abandonnaient le
Moulin pour la Yougoslavie.

La « toise d'argent » apparaît comme un trésor
relativement facilé à déôouvrir, si l'on rècoupe
méthodiquement toutes les informations dont on dis-
pose.- 

L'élément capital que nous a légué M. de la Saus-
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saye est le fait qu'au siècle dernier la tradition popu-
laire situait la ôachette dans un souterrain du châ-
teau, et non pas dans le pré le séparant de la ferme,
comme on le croit de nos jours. Car si le château ne
possècle pas de souterrains, en revanche les soubas-
iements des tours sont importants, de. même que les
caves. Il conviendrait donc de s'occuper en tout
premier lieu de ces salles souterraines situées sous la
courtine, à l'emplacement des quatre anciennes tours
d'angle.

Toutefois, une autre hypothèse concilie la tradition
populaire et le témoignage de M. de la Saussaye.
Dans le pré, sur les bords de la Croisne, entre la
ferme et le château donc, existaient jadis deux mou-
lins, l'un très ancien et antérieur au château, le
second construit par Philippe du Moulin. Ce seigneur
put très bien y faire aménager une cachette pour sa
« toisc d'argent », dans les soubassements. Le travail
aurait donc été efrectué à la fois en sous-sol et entre
la ferme et le château.

Enfin, dernière possibilité à retenir, plus aléatoire
que les deux préoédentes pourtant, l'existence d'un
souterrain entre une ancienne forteresse située dans
les bois, à environ un kilomètre du Moulin, le châ-
teau de Bois§imon, et l'église de Lassay alors incluse
dans un important prieuré. S'il existe, ce souterrain
passe sous le pré, et on peut envisager que Philippe
du Moulin l'ait choisi pour cachette. Il ne devait
vraisemblablement pas en ignorer l'existence et le
Bois-Simon était déjà en ruine à l'époque, d'où toute
latitude d'utiliser le souterrain.

Quoi qu'il en soit, l'hypothèse du trésor caché à
même le sol est totalement à écarter. Même avec un
bandeau, une fois son travail terminé, le maçon aurait
eu toute facilité pour retrouver I'endroit et n'importe
quel paysan aurait pu remarquer cette terre fraîche-
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ment remuée. Une cachette aussi précaire n'aurait
certainement pas pu être retenue par Ie soupçon-
neux Philippe du Moulin.

Les trois seules cachettes possibles sont celles que
nous avons citées. Trois endroits relativement préôis,
qui pourraient fournir I'occasion d'une course au
trésor presque aisée et, en tout cas, passionnaote...

u

JACQUES II STUART
ET L'ENIGME DE TRIEL

L"mystère se dissimule'parfois derrière des appa-
rences anodines. L'une des plus extraordinaires his-
toires de « trésor » qui soient, a pour cadre Triel,
un de ces charmants villages d'Ile-de-France, tran-
quille et serein, que l'on a plaisir à découvrir, niché
entre un coteau et Ia Seine.

Ses ruelles tortueuses, bordées de maisons aux toits
bleutés, convergent vers l'antique église Saint-Martin
qui les domine. Parallèle au fleuve passe la rue
Paul-Doumer, la rue principale où les ménagères
s'approvisionnent. 'Les bruits sont rares. Parfois,
seulement, quelques gamins qui se chamaillent en
sortant du catéchisme ou de l'école, un chien qui
aboie dans une villa des bords de Seine. Un village
tranquille où rien ne se passe.

Pourtant, de bien curieuses légendes, de bien
curieux souvenirs s'attachent aux ruelles de Triel.
Lorsqu'on les connaît Ia sérénité du bourg devient
énigme.

J-acques I'I, le roi d'Angleterre détrôné par son
gendre, Guillaume d'Orange, en 1688, a vécu et est
mort en exil à Saint-Germain-en-Laye, non loin d'ici,
où Louis XIV l'avait généreusement accueilli. De
ce roi au destin malheureux, Triel a conservé le sou-
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vgnlr, souvenir motivé il est vrai par une croyance
vieille de trois siècles en l'existenle d,un fabuleux
trésor caché par Jacques II à Triel, comportant, entre
autres, une couronne royale avec ses diamants et ses
bijoux. Et depuis des générations, les petits Triellois
s'amusent, le jeudi, à << chercher lâ couronne à
Jacques I,I ».

Cbmment et quand ce trésor fut-il exactement
caché à Triel? Les avis sont partagés. Certains affir-
ment qle_Jtgques II lui-même aurait résidé quelque
temps à Jrie,l, dans un couvent aujourd'hui disparu,
et que cnest lors de ce séjour qu'il aurait caché per-
sonnellement la couronne. D'autres avancent què b
{épôt consisterait en trois coffres cqntenant réspec-
tivement des lingots, la couronne et les bijoux,-des
monnaies d'or enfln, et que ces trois coffrej auraient
été cachés dans le couvent bien avant l'arrivée du roi
en exil. D'après- ces mêmes sources, les ouvriers qui
auraient effectué ce travail auraient mystérieusement
{|sn-aru. Enfin, suivant une troisième-hypothèse, le
dépôt n'aurait été constitué qu'après le-désastre de
La Boyne, en frlande, où Jacobites et Français furent
défaits. Les trésors auraient pu être sauvés et cachés
à, lriel par des fidèles de Jacques I,I ayant échappé au
désastre.

Ces variations sur le thème du « trésor à Jac-
ques II » se mêlent à de curieux récits s'attachant à
l'église Saint-Martin. Construite au xruo siècle, celle-
ci fut remaniée aux xve et xvro siècles, mais son
aspect général, sa conception architecturale (au
moyen d'une voûte en berceau, une rue passe au-
dessous du chevet) ont quelque chose d'inhabituel
aux églises de France.

Les vieux Triellois racontent volontiers qu'un
souterrain part sous la galerie ouest de l'église qui la
reliait jadis à I'ancien château aujourd'hui disparu.
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Une autre tradition, fortement anctée, rapporte l'exis-
tence d'une crypte secrète, sous le chæur de l'église
actuelle, à laquelle on pouvait seulement accéder P?r
un pilier creux et par un souterrain dont le point de
départ est inconnu. Un des ouvriers, travaillant en
1910 à la restaurationrde l'église, aurait rep*é cette
crypte par sondages.

Certains, à Triel, pensent que le trésor est là, dans
cette crypte inaccessible. D'autres le situent dans une
vieille maison ayant appartenu à la nourrice du
Régent, et dont les caves voûtées présentent de nom-
breuses traces de fouilles clandestines récentes. Mais
la piupart des Triellois situent Ia cachette en un autre
endroit, bâti aujourd'hui de constructions moilernes,
à cent mètres de l'église, à l'angle de la rue Paul-
Doumer et d'une ruelle conduisant à la Seine...

Jadis, en cet endroit, s'élevait un couvent aban-
donné que les Triellois avaient baptisé le << Trésor »,
en accord avec les traditions et, depuis, ce nom flgure
dans tous les actes notariaux. Peut-être cette déno-
mination est-elle largement justifiée.

Au siècle dernier, le << Trésor » était sinistre et
maudit des bonnes gens. Il effrayait les enfants, avec
ses grands murs gris, ses arbres torturés et les fan-
tômes qu'il était censé abriter.

Vers les années 1848, une énigmatique personne,
qui se faisait appeler Mme Mathieu Deville, arriva
à. Triel. Elle y flt aussitôt acquisition du << Trésor ».
Cette jeune femme, on le sut par la suite, était en

possession de divers papiers, dont un plan de cet
ancien quartier de Triel.

Dès lors, vinrent s'installer chez elle des hommes
portant des costumes religieux qui entamèrent des
fouilles clandestines dans Ie sous-sol de la p,ropriété.
Un puits fut creusé, puis une galerie souterraine de
près de deux mètres de profondeur. Les, fouilles
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continuèrent ainsi pendant plusieurs années, entou-
rées du plus grand secret, les personnages s'y
employant, ravitaillés par des moyens étrangers à
Ia ville, n'avaient aucun rapport avec les Triellois.

Vers 1868, les agissements de Madame Deville
furent connus en haut lieu: Ia mystérieuse jeune
femme ne fut pas inquiétée pour autant, I'ambassade
de Grande-Bretagne ayant effectué une démarche
en sa faveur auprès du gouvernement français. Et
l'affaire fut aussitôt oubliée. On murmura alors que
la reine dângleterre elle-même couvrait et subven-
tionnait les fouilles de Triel.

Madame Deville mourut en 1885. Comble de
mystère, au moment de dresser l'acte de décès, on
s'aperçut qu'il fallait apporter toute réserve quant à
l'identité exacte de la défunte, et qu'on ignorait
totalement son âge et son lieu de naissance... A la
suite d'un testament bénéficiaire, Ia propriété revint
à deux hommes, MM. de la Bastie et de Valence. I-es
fouilles reprirent avec plus d'acharnement encore.

En 1887, soit près de quarante ans après leur
début, elles débordèrent par les sous-sols les limites
de la propriété, ce qui motiva de nombreuses plaintes.
Il n'y eut aucune réponse des pouvoirs publics. C'est
sensiblement à cete époque, pourtant, que les reli-
gieux furent remplacés par des tâcherons bretons.

On parla alors de découvertes importantes effec-
tuées par MM. de la Bastie et de Valence: un sou-
terrain barré en son milieu par un mur. Celui-ci, une
fois percé, aurait permis d'accéder à un caveau abri-
tant le cadavre d'une femme qui portait encore un
anneau d'or à I'un de ses doigts, et une centaine de
pièces d'or anglaises du xvo siècle. Cette décou-
üerte aurait étéluivie de celle d'une chambre dallée
de pierres au centre de laquelle s'ouvrait un puits.
Au fonds de ce puits, les chercheurs auraient trouvé
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plusieurs objets précieux, dont une statuette de la

Les fouilles profondes, en fait, ont surtoat été
dirigées vers l'église: deux galeries, ayant nettement
dépassé la route nationale, se plaçaient directement
dans l'axe de l'édifice. On songe alors aux vieilles
légendes trielloises, la crypte perdue, le pilier creux,
et on peut se demander si. les fouilles ntavaient pas
pour simple but d'atteindre cette orypto où l'on auiait
connu l'existence d'un dépôt, trésor ou autre.

MM. de Ia Bastiç et de.Valence abandonnèrent
Triel en 1903 sans que l'on sache quel fut le but
exact atteint par ces cleux éûranges chercheurs...
Aujourd'hui, les Triellois ont oublié le détail de ces
fouilles pour ne plus se souvenir que d'une chose:
des moines anglais de Farnborough sont vedus faire
des fouilles à Triel pour retrouvèr la couronne de
Jacques II. Cette indication éclaire le problème d'une
lueur nouvelle si l'on sait que ces moines de Farnbo-
rough appartiennent à I'ordre des bénédictins.

En effet, Iors de son exil en France, Jacques II se
plaça totalement sous l'emprise des ordres leligieux,
entre autres celui des jésuites (auquel il était affilié)
et celui des bénédictins. A Ia mort du roi, en 1701,
ce furent les bénédictins anglais de la rue Saint-
Jacques qui reçurent la garde-du corps embaumé de
Jacques II.

Or les moines bénédictins qui vinrent relever à
Farnborough quatre moines de Prémontré venaient
de France... De 1à à faire le rapprochement, il n'y a
qu'un pas: Ies bénédictins de Ia rue Saint-Jacqires
eurent-ils connaissance de certains secrets de Jac-
ques If, et serait-ce à cette source que la dame
Deville en aurait été instruite? On peut également
supposer que ces documents sont parvenus ,êntre les
mains de très hauts personnages .dont Mmer Deville
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continuèrent ainsi pendant plusieurs années, entou-
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n'aurait été que la simple exécutante. Cette dernière
hypothèse expliquerait l'attitude de I'ambassade
d'Angleterre.

En 1960, on procédait à Triel à la démolition
d'une vieille auberge, l' << Auberge à l'image »,
connue jadis dans toute la Normandie, afin de côns-
truire la nouvelle poste sur son emplacement. Lorsque
les ouwiers s'attaquèrent aux fondations, ils décou-
vrirent une salle souterraine, véritable boyau de
galeries, dont une se dirigeait vers l'églisé. Elles
furent malheureusement aussitôt obstruées, mais on
peut parier que c'était Ià le point de départ de ce
fameux souterrain permettant d'accéder à Ia crypte
secrète...

Et sans doute que son mystérieux dépôt est
demeuré intact, malgré des fouilles s'étendànt sur
cinquante-cinq ans. Si Mme Deville avait su d'où
partait le souterrain conduisant à la crypte, un mois
de séjour aurait sans doute suffi pouf trouver ce
qu.'elle cherchait... Mais quelle peut bien être la
nature de ce mystérieux dépôt pour que certains
n'aient pas hésité à lui consacrer, en vain, plus d'un
demi-siècle?

tII

LES TONNEAUX D'OR
DU CHANCELIER DU PRAT

L"9 juitlet 1535 séteignait à Nantouillet, après
une longue agonie, l'un des personnages les plus mys-
térieux et les plus controversés de la Renaissance, le
chancelier Antoine du Prat.

Né en 1463, à Issoire, cette ûgure ambiguë, puis-
que les historiens n'ont jamais pu se mettre d'accord
sur sa personnalité exacte, promise en tout cas à une
destinée extraordinaire, épousa tout d'abord Marie
d'Arbouze et de cette union devaient naitre deux fils.

Sa carrière débuta par la magistrature : juriste, puis
premier président du Parlement de Paris, Antoine
du Prat devint, en 1515, chancelier de France. Sa
carrière politique se développa dès lors suivant un
rythme impressionnant. Principal aitisan du concor-
dat de Bologne conclu en 1516 entre François I"" et
le pape Léon X, instigateur de Ia paix de Cambrai,
mettant fin à la seconde guerre entre François I"" et
Ctrarles-Quint - Ie premier quittant le Milanais et le
second renonçant à la Bourgogne - signée en 1528.

Mais, toujours, il déployait le meilleur de son acti-
vité au service de son éternelle passion, la tnance:
la vénalité des offices lui revient ainsi que l'invention
des émissions de rentes.

Enfin, pendant la captivité de François I"', après
le désastre de Pavie, Ie chancelier du Prat gouverna
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pratiquement la France, de concert'avec Marie de
Savoie, régente du royaume. A cet égard, ur histo-
rien mentionne qu'il « était devenu odleux au peuple
qu'il avait pressuré, et méprisé de son roi », tanâis
qu'un autre prétend que du Frat, victime de son
dévouement, fut bien mal récompensé des services
qu'il rendit au pays : on voit que tôus sont loin d'être
d'accord quant à la valeur morale du personnage.

Toutefois, il est un point sur lequel tous semblent
du mêmo avis: la forhrne du chancelier. A I'unani-
mité - même le Larousse universel le mentionne -les historiens déclarent que du Prat, grand écono-
miste et habile financier, était parvenu à amasser des
'richesses impressionnantes.

Le chancelier mourut le 9 juillet 1535 en son
château de Nantouillet - qu'il avait justement fait
construire pendant la captivité de François tor - ef
.le roi de France récupéra peut-être une partie de
cette immense fortune mais non la totaliG, Selon
toute waisemblance, le reste dort encore dans un

. souterrain ou un caveau soigneusement obstrué du
château, en Selne-et-Marne, entre Claye-souilly et
Dammartin-en-Goële.

Devenu veuf en 1534, Antoine du Prat entra dans
Ies ordres. Toute de suite, il devint évêque de Meaux,
puis cardinal et légat du pape. Dès lors, Ie politi-
cien-ûnancier ne rêva plus que d'une chose: dèvenir
pape à son tour. Et toutes ses démarches, toutes ses
intrigues, toute sa volonté allaient tendre vers ce but.

Cet ultime épisode de sa vie énigmatique est inti-
mement lié à la destinée de sa fortune dont Ia plus
grande partie devait devenir un trésor. Laissons de
côté les traditions locales pour simplement prendre
en considération les différènrcs versions prêsentées
par les historiens et les chroniqueurs.

Toussaint du Plessis, d'abord, relate que « l'on
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voit encore le caveau où il [e chancelier] avait amassé
des sommes d'argent prodigieuses ». Cela peut don-
ner une idée de l'immensité de la fortune accumulée
par Ie prclat. Ce qui est d'ailleurs corfirmé par I'au-
teur anonyme d'un Essai historique et statistique sur
le département de Seine-et-Marne, qai parle d'un
<< caveau où il avait arnassé des sommes considérables
d'argent ».

Du Prat, donc, convoitait Ia tiare et, pour cela,
recherchait l'appui du roi de France. Cetuièi, d'après
Iacques Amédée Le- Paire, auteur de La Baronnie
de Montjay-la-Tour et l'ancien doyeryné de Claye
était au courant de l'ambition intirne du vieil homme.
Il fit habilement répandrè le bruit de la mort de
Clément VII at, pour s'assurer l'appui de Fran-
çois f"', Antoine du Prat lui fit remeltre deux ton-
neaux d'or qui auraient servi, de surcroît, à soutenir
sa candidature auprès des électeurs. Mais bientôt,
apprenant que le pape était toujours bien vivant,
l'ancien chancelier se rendit compte qu'il avait étê
berné. Réclamant son argent au roif it s'entendit
répondre: << Si le pape n'est pas mort, il est certain
qu'il mourra. »

Plus vraisemblable, certainement, est la version
proposée par P. Joanne: << Le cardinal, dévoré d'une
ambition indatiable, s'était contenté de cette demeure
relativement modeste [Nantouillet] pour réserver à
un autre usage la fortune qu'il avait acquise. Une des
tours du château de Nantouillet renfermait 600 000
ducats, dont une partie était destinée à acheter les
suffrages des cardinaux en cas de vacance papale.
Du Prat mourut sans avoir pu réaliser son ambition. »

Enfin, Edouard Faye de Brys, auteur favorable à
du Prat, dans une étude publiée en 1845, présente
faffaire suivant un schéma quelque peu différent
mais tout aussi plausible:
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« Du Prat, apprenant la mort de Clément VII -effectivement décédé en 1534 - üent trouver Fran-
çois I"' et lui demande de le faire accéder au Saint-
Siège. ,Le roi répond : « Cette élection coûterait trop
cher; l'appétit des cardinaux est insatiable: je le
connais et ne saurais l'assouvir. - Sire, la France ne
supportera pas cette dépense, j'y saurai personnelle-
ment pourvoir : 400 000 écus sont prêts à cet effet.
-- Où avez-vous pris tout cet argent? » Et Faye de
Brys conclut: « Le lendemain, une partie des biens
du cardinal'était saisie. »

Faye de Brys dit bien « une partie des bi.ens du
cardinal était saisie ». Et cette version, sans doute
la plus proche de la ré:alité historique, authentifie
l'hypothèse d'un trésor caché par du Prat à Nan-
touillet. D'ailleurs, si François I"' avait pu saisir la
totalité des biens du prélat, Faye de Brys n'aurait
pas manqué de le signaler pour noircir le roi et cam-
per davantage du Prat dans son rôle de victime inno-
cente de l'ingratitude de son suzerain!

De toute manière, le chancelier était bien trop
rusé pour ne pas comprendre qu'il avait éveillé la
cupidité du roi, toujours pressé d'argent. Or, retiré
sur ses terres, dans ce château qu'il avait lui-même
fait construire, le cardinal devait y mourir lentemerit,
rongé par une atroce maladie.

Il eut donc le temps de prendre ses dispositions
pour soustraire sa fortune au( visées de François I"n.
Fourtant, tout cacher eût été commettre une faute, le
monarque connaissait sa richesse, aussi du Prat sacri-
fia-t-il une partie de son avoir, qu'il laissa saisir par
les hommes d'armes du roi, ayant pris soin de dissi-
muler dans un lieu secret le reste de son or.

On retrouve ainsi la tradition populaire d' « une
tonne d'or cachée par Antoine du Prat dans un
caveau secret » gui, tout en étant sans doute
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exagêtée, couvre cependant un fond de vérité.
Quel peut être le lieu où dorment les écus du cardi-

nal-chancelier? Sans doute un souterrain, peut-être
plus justement un caveau donant sur une galèrie sou-
tgrraine, avec ouverture commandée pai un méca-
nisme secret. N'oublions pas que c'est le chancelier
Iu5m-epe qui fit construire le château : il pouvait
très bien faire aménager cette cache lors des tra-
vallx, pressentant qu'elle pourrait lui être un jour
utile. De plus, la construction Renaissance se jitue
sur l'emplacement d'une ancienne forteresse médié-
vale: les souterrains ne manquaient pas alors et il est
fort concevable que leurs entrées aieht été retrouvées
au xvr" siècle par les architectes de du prat. Il ett
alors été tort aisé de les utiliser et de les aménager.

Une tradition locale, fort ancrée dans la mémôire
collective, d'ailleurs rapportée par Jacques Amédée
Le Paire dans son ouvrage déjà cité, fàit état d,une
galerie partant du château et débouchant à une lieue
un quart de Dammartin-en-Goële.

Cette localité se trouvant située à environ huit
kilomètres de Nantouillet, le souterrain en question
devrait être long d'à peu près trois kilomètres. Mais
il est difficile de le vérifier, ce qui est bien dommage
car sa découverte constituerait une piste sérieuse
pour les chercheurs de trésors,

De toute manière, Ies souterrains de Nantouiflet
ne sont pas mythiques. En effet, en face du château,
de I'autre côté de la route, une maison"assez ancienne
possède de fort intéressantes caves voûtées. Et dans
l'une de celles-ci, on peut voir I'orifice d'un souter-
rain, très en pente - il s'agissait sans doute à l,ori-
gine cl'un escalier permettant tout d'abord d'accéder
au boyau ; fort bien maçonné, mais malheureuse-
ment, aujourd'hui obstrué. Et celui-ci se trouve en
plein dans l'axe du château.
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« Du Prat, apprenant la mort de Clément VII -effectivement décédé en 1534 - üent trouver Fran-
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exagêtée, couvre cependant un fond de vérité.
Quel peut être le lieu où dorment les écus du cardi-

nal-chancelier? Sans doute un souterrain, peut-être
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plein dans l'axe du château.

35



Mais le plus mystérieux de toute cette histoire de
trésor réside sans doute dans l'église de Nantouillet.
C'est un édifice ancien et fort intéressant, qui doit
piquer particulièrement la curiosité de certains visi-
teurs. Lorsqu'on y pénètre, on a tout d'abord la sur-
prise d'y découvrir, immédiatement au tout début de
la nef, les dalles aux inscriptions funéraires, à demi
effacées par le temps : certaines comportent des têtçs
de morts, gravées dans chaque angle, et des symboles
maçonniques à leur base: l'une d'elles est datée de...
1601!
' (Jn mausolée de du Prat se trouvait dans cette
église jusqu'à Ia Révolution, époque à laquelle-il fut
détruit, bien que son cæur se trouve à Meaux et son
corps dans la cathédrale de Sens. De plus, n'importe
quel guide touristique vous apprendra que le cardinal
s'intéressait particulièrement à cette église de Nan-
touillet qui lui doit son portail Renaissance. Et, sur
le tympan de celui-ci, on peut remarquer quatre
sculptures dont le symbolisme n'est même pas dou-
teux; l'auteur qui les exécuta sur les ordres de du
Prat est, en revanche inconnu...

« Sépulture de haut et puissant seigneur messire

$ntoine du Prat, seigneur de Nantouillet, de Precy
et de Rozoy, baron de Thiert et de Viteaux, conseiller
et chambelian de ces deux grands roys François pre-
mier et Henry deuxième et pour leurs majestés garde
de la prevoste et vicomte de Paris, après avoir fait
plusieurs services à leurs majestés tant en Italie qu'en
ce royaume et par ses actions laisse suffisat tesmoi-
gnage aux humains d'une integrite et d'un cæur gene-
reux, age de cinquante-cinq ans trespassa à Paris le
xxrxe jour de maÿ 1557 », tel est le texte gravé sur
une plaque de marbre noir accolée au mur du croi-
sillori droit de cette même église de Nantouillet.

Il mérite ung particulière attention car plusieurs

36

erreurs tout à fait grossières peuvent y être relevées,
outre certaines fantaisies orthographiques inexpli-
cables.

__ Tou! d'abord, Antoine du Prat ne servit jamais
Henri II. Lorsque ce roi accéda au trône, le- chan-
celier était mort depuis doùze ans. Ensuite, ce même
Antoine du Prat n'èst pas mort à cinquante-cinq ans
mais à soixairte-douze, à Nantouillet èt non à Paris,
le 9 juillet 1535 et non le 29 mai 1557...

Il est absolument impensable que cette succession
d'erreurs soit le seul fait du hasârd. On peut plutôt
supposer qu'elles ont étê voulues par l'auteur de la
plaque de marbre. De Ià à imaginèr qu'elles renfer-
ment une quelconque clef permettant d'accéder au
trésor d'Antoine du Prat, ôu à un plus important
secret, il n'y a qu'un pas. Cela semble peut-être très
osé de le franchir mais quelle autre hypothèse avan-
cer? D'autant plus que François I"', qui avait pour-
tant d'autres soucis, effectua de fréquents sejours
à Nantouillet. Que venait-il y chercher?

- Enfin, il est troublant de noter que Le Paire qui,
dans son ouvrage avait transcrit intégralement le texte
de la dalle et en avait assurément saisi toutes les
invraisemblances, n'en signalait qu'une à l'attention
de ses lecteurs : la date de décès, gardant le silence
sur les autres, pourtant encore plus frappantes.

Le mystère demeure. Souvent, le dimanche, les
visiteurs viennent admirer le château de Nantouillet,
les tours ruinées, les fossés profonds envahis par Ia
végétation et Ie portail monumental orné de fines
sculptures Renaissance au-delà duquel s'élève l'actuel
corps de logis. Ils ne se doutent certainement pas que
ce château, construit par un personnage passion-
nant et méconnu, garde peut-être encore le secret
d'un énigmatique et colossal trésor.
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IV

LE TRESOR ROYAL A MONTMEDY

r
L/'ARRESTATION de Louis XVI à Varennes, le
20 juin 1,791, produisit une totale désorganisation
dans Ie clan qui avait préparé la fuite du roi. Une
mauvaise exécution du plan en avait amené l'échec.

La berline de Louis XVI avait réussi à atteindre
Châlons et, ayant dépassé cette ville, à pénétrer sur
le territoire où commandait le marquis de Bouilté,
gouverneur militaire des Trois-Evêchés. Là, elle
devait rejoindre, à Pont-de-Somme-Vesle, un groupe
de quarante hussards commandés par le duc de Choi-
seul et Ie baron Goguelat. Un simple retard de quatre
heures, insignifiant pour l'époque si l'on tient compte
des moyens de transport employés, et des rassem-
blements de paysans, décidèrent Choiseul à ne pas
attendre davantage et à retourner en arrière. Le duc
envoya même Léonard, coiffeur de la reine, prévenir
les détachements de Sainte-,Ménehould et Clermont,
que Ie roi n'arriverait pas. C'était fini. Le roi, reconnu
à Sainte-Ménehould, fut arrêté à Varennes, puis
reconduit à Paris, sans avoir pu réussir à joindre les
troupes fidèles de Bouillé.

Pourtant, I'organisation du plan d'évasion avait
été soigneusement élaborée. Mirabeau, le premier,
avait senti Ia nécessité qui pressait Ie roi de sortir
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de Paris s'il voulait reconquérir son trône. Mais il
était mort, en avril 1791, sans y être parvenu.

Une longue et importante correspondance chiffrée
s'établit entre le gouverneur militaire des Trois-Evê-
chés et le maréchal suédois Axel de Fersen, intime
de la famille royale. Des contacts eurent même lieu
entre Bouillé et l'évêque de Pamiers, représentant de
Louis XVI. Toutes ces intrigues aboutirent à un ptan
minutieux. La berline royale devait rouler solitaire
jusqu'à Châlons et, au premier poste suivant cette
ville, être escortée de loin par des hussards. Ensuite,
de relais en relais, toujours escortée par les déta-
chements de Bouillé, elle devait parvenir iusqu'à
Montmédÿ, où Louis XVI établirait sa base de résis-
tance.

Et ce fut cet abandon de poste du duc de Choi-
seul à Pont-de§omme-Vesle, premier relais, qui
détermina l'échec de toute cettè opération savam-
ment montée. Car le roi, contrairement à.ce que I'on
a pu prétendre, n'avait pas I'intention de gagner
l'étranger, maiS simplement de s'installer dans une^
place forte voisine de la frontière.

Cette place forte, d'où le roi voulait mener sa nCIu-
velle politique, c'était Montmédy, ville aux puissantes
fortifications datant des Habsbourg, des Espagnols,
puis de Vauban, à proximité immédiate des frontières
belge et luxembourgeoise, au nord-est du massif stra-
tégique de l'Argonne.

Quelques jours avant la date fatidique du 20 juin
retenue pour la fuite des Tuileries, Bouillé avait fait
monter à Montmédy un détachernent de ses dragons.
Ceux-ci, chargés de contrôler la ville lors de I'arrivée
de Louis XVI, devaient également y conduire Ie
trésor destiné à financer les diverses opérations que
déciderait le roi. Tout était prêt pour recevoii le
monarque à Montmédy. Une réception avait mêine
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été prévue pour l'arrivée du roi, où celui-ci devrait
se montrer en habit de cérémonie et prononcer un
discours.

Mais le roi ne devait jamais parvenir jusqu'à la
ville. Lorsque la nouvelle de son arrestation à
Varennes fut connue à Montmédy, les officiers de
dragons se trouvèrent désorientés. Privés d'ordre de
par l'impossibilité d'établir le contact avec Bouillé,
ils prirent le parti d'enfouir le trésor et de quitter la
ville. Ils tentèrent de rejoindre Bouillé, apprirent que
celui-ci s'était réfugié au Luxembourg, et imitèrent
son exemple.

Ce trésor de guerre avait été rassemblé par Bouillé
à Metz. Il est dfficile de l'évaluer. Au trésor de
l'armée de l'Est étaient en effet venues s'ajouter
diverses sommes empruntées par Louis XV'I et Fer-
sen à des banquiers, acheminées jusqu'à Metz par
les soins de l'évêque de Pamiers et d'émissaires
secrets. Peut-être même comportait-il les deux mil-
,lions de la liste civile pour lesquels le roi avait
encore retardé son départ de plusieurs jours. Il les
toucha le 7 juin et, dans l'intervalle des treize jours
qui précéda sa fuite, peut-être put-il les faire ache-
miner à temps.

Le rôle joué par un curieux personnage vient
encore ajouter à cette affaire de trésor

Léonard, le coiffeur de Marie-Antoinette, était
parti le 20 au matin en compagnie du duc de Choi-
seul. Tous deux parvinrent à Pont-de-Somme-Vesle,
où ils furent rejoints, quelques heures après, par le
détachement de hussards. Emotif et agité, très peu
préparê pour cette mission, Léonard transportait
pourtant avec lui une valise contenant une partie des
bijoux personnels de la reine, les diamants de Ma-
dame Elisabeth, et l'habit de cérémonie du roi.

Choiseul ayant décidé d'abandonner Pont-de-
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Somme-Vesle, Léonard partit en cabriolet prévenir
les chefs de poste que le roi ne passerait pas. Il avait
toujours sa précieuse valise avec lui, et le précisa
même au chevalier de Bouillé, commandant le poste
de Varennes, afln qu'il lui fasse avoir plus vite des
chevaux frais, car il craignait de se faire arrêter.

Enfln, le coiffeur de la reine réussit à s'enfuir et
à franchir la frontière. Il se réfugia à Luxembourg
où il retrouva Bouillé et quelques-uns de ses offi-
ciers arrivés depuis peu. Et pour se débarrasser de
son précieux et délicat dépôt, I-éonard remit au plus
vite les bijoux et les diamants au marquis de Bouillé.

Et là, nous entrons en plein mystère. Car Bouillé
confia à son tour la valise à un de ses,officiers. Pour
quelle raison, et de quelle mission le marquis char-
gea-t-il son adjoint? On ne le sut jamais : celui-ci fut
retrouvé mourant, à proximité irnmédiate de Mont-
médy, non loin du cimetière. La cassette avait dis-
paru, on n'en retrouvera jamais la trace.

On peut se demander si l'officier assassiné n'avait
pas été chargé par Bouillé d'aller ajouter les bijoux
et les pierreries à la cachette de Montmédy. Seule-
ment fut-il tué avant ou après avoir effectué sa mis-
sion? Il a très bien pu l'être avant, afin d'être dépos-
sédé de la cassette, et dans ce cas, qu'est-elle deve-
nue? Sans doute le voleur aurait-il eu bien du mal à
négocier son butin et peut-être existe-t-il à Montmédy
une seconcle cachette où dorment les bijoux de Marie-
Antoinette et les diamants de Madame Elisabeth.

Le marquis de Bouillé mourut à Londres, en émi-
gration, le 14 novembre 1800. Ni lui ni aucun des
officiers qui étaient dans le secret - ils ne devaient
pas être plus de deux en tenant compte de celui qui
trouva la mort avec les bijoux puisque chaque déta-
chement était cornmandé par deux officiers - ne
purent rentrer en France, et il est douteux qu'ils se
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soient risqués à confier les renseignements qu'ils
possédaient à qui que ce soit.

Montmédy est devenue une ville double. Indë-
pendamment de I'ancienne, entourée par les fortifi-
cations, une autre ville s'est développée, dans la
vallée, et « Montmédy-Haut » s'efface de plus en
plus.- Il y a maintenant à peine vingt-cinq familles pour
continuer à vivre là, à l'abri des murailles, . dans un
quartier où les terrains vagues et les maisons ruinées
ne se comptent plus, car les destructions entraînées
par la guerre de 1914 furent nombreuses.

En 1791, deux maisons avaient été aménagées
pour recevoir la famille royale. On avait d'abord
songé à installer le roi, la reine et leurs enfants au
château de Thonelle, distant d'une lieue et demie
mais, finalement, la ville même fut jugée un abri plus
prudent.- 

Les dragons avaient fait préparer un refuge qui
appartenait aux moines de I'abbaye belge d'Orval,
située à quelques kilomètres au nord de Montmédy:
la maison d'un notaire qui lui faisait presque face.

Le refuge d'Orval est demeuré intact, quoique
endommagé,. La porte a étê murée, on se demande
pour quelle raison, mais par cles fenêtres basses aux
Larreaux rongés de rouiile, on aperçoit encore de
nombreuses et profondes caves. Quant à la maison
du notaire, elle devint le siège du tribunal puis fut
démolie. A son emplacement ne reste qu'ün terrain
vague où vont jouèr les enfants.

De ces appartements qui furent aménagés pour la
famille royale, ne demeurent à Montmédy que quel-
ques souvenirs : des vieilles familles assurent, tenant
l'information de leurs aieux, posséder des meubles
qui en provenaient et qui furent clispersés lors d'une
vente aux enchères.
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Où fut caché le trésor de I'armée de Bouillé? Bien
sûr, il existe de nombreux souterrains dans toute Ia
ville, particulièrement dans Ie voisinage des remparts
ou sous les remparts eux-mêmes. LIn, entre autres, se
trouve près de l'ancienne maison du notaire où l'on
attendait le roi. Mais Ia plupart sont bouchés, écrou-
lés ou inaccessibles. Certains ont éié dégagés et
demeurent en bon état. Ce sont ceux qui permettent
d'accéder à Ia ville, sous les remparts. L'un d'eux
traverse l'ancienne infirmerie. Mais il est douteux
que le trésor puisse se trouver là, à moins qu'il
n'existe un caveau secret, ce qui nlest pas impossible.
Pourtant, la piste la plus sérieuqe semble être ce
refuge .des moines d'Orval, où on avait également
préparé des appartements pour la famille roÿale. En
effet, une solide tradition veut qu'un souterrain, main-
tenant obstrué, partant des caves du refuge, le relie
à I'abbaye d'Orval. La distance entre Montmédy et
Orval n'est pas énormeo et l'existence d'une telle gale-
rie peut facilement s'envisager. Surtout que Ie§
immenses trésors de l'abbaye, qui fut brûlée en 1792,
ne furent jamais retrouvés. La littérature s'est empa-
rée de cette histoire et un auteur a avancé que les
trésors d'Orval seraient. cachés au fond d'un petit
lac, non loin de l'abbaye. Mais combien serait plus
vraisemblable une cachette dans un souterrain unis-
sant l'abbaye à ce qui était pour elle, à Montmédy,
une véritable dépendance.

Aussi, Ia découverte de cette galerie pourrait-elle
ne pas ménager ses surprises: les trésors des armées
du roi à une extrémité, ceux d'une richissime abbaye
à I'autre.
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v
LE CAVEAU SECRET

DE GILLES DE BRETAGNE

I
LES derniers rayons du çouchant coloraient encore
de rouge et d'ocre le cours cle la Rance entoùrant
tq château de La Hardouinaye, << place mal plai-
s,ante, close et étroite », suivant la description de
d'Argentré.

En ce soir du 25 avril 1450, du soupirail d'un
cachot, dans une des puissantes tours, des gémisse-
ments se faisaient entendre qui, bientôt, se tlansfor-
mèrent en râles d'agonie.

Olivier du Meil et ses sbires avaient enfin réussi à
étouffer, sous un matelas, la forme sombre qui se
débattait sur le grabat du cachot. Le gouverneur de
La Hardouinaye se releva et s'épongea [e front. Le
corps du jeune prisonnier demeura inerte puis, douce-
ment, glissa jusqu'à tomber avec un bruit sourd sur
les dalles de pierre.

L'épilogue de « Ia lamentable histoire de Gilles de
Bretagne », comme la qualifient les vieux chroni-
q.ueurs, venait de s'achever.

Mais, auparavant, Gilles de Bretagne avait pu se
confesser à un cordelier de I'abbaye de Boquèn, à
travers les barreaux de sa cellule: à celui-ci, il avait
pu dire : « Va trouver mon frère, François I"',
duc de Bretagne, et dis-lui qu'avant quarante

44

jours, je l'assigne devant le tribunal de Dieu. >>

En plein cæur de la haute Bretagne, sur cette Côte
d'Emeraude, de grèves et de rochers déchiquetés,
I'Arguenon vient se jeter dans la mer en un large
estuaire, à I'extrémité duquel Le Guildo étalg ses
vieilles maisons grises balayées par les vents. Sur Ia
rive droite se dressent encore les vestiges de deux
tours rondes mais Ie reste des ruines disparaît parmi
les arbres, le lierre et les végétaux de toutes sôrtes :
là, s'élevait jadis le puissant château du Guildo ou
<< Vieux Châteaq », comme l'appellent les habitants,
ruine chargée des souvenirs d'une longue histoire.

[,e soir, lorsque Ia mer est mauvaise et que les
bateaux sont restés dans le port, au café de l'Argue-
non ou au café de la Mer, les pêcheurs évoquent
encore, à mivoix, autour des longues tables basses,
les spectres du prince Chramme, de sa femme et de
ses ûlles, brûlés vifs au Guildo, et qui hantent encore
les vieilles pierres.

Ce Chramme était Ie fils du roi Clotaire. Après de
multiples rébellions contre son père, il se réfugia
auprès de Chonobr, comte de Bretagne, et c'est au
Guildo qu'il fut pris et brûlé avec sa famille par les
troupes du roi.

Mais les pêcheurs parlent aussi, et leurs yeux
brillent avec plus d'éclat, du fabuleux trésor de 

^

Gilles de Bretagne, caché quelque part dans les
ruines du Vieux Château.

Ce Gilles de Bretagne, qui mourut au château de
La Hardouinaye dani des circonstances atroces et
qui cacha au Guildo de fabuleuses richesses, était un
personnage à part, en marge de son temps, ce brutal
xvo siècle. Troisième fils de Jean V, duc de Bretagne
et de Jeanne de France, il avait hérité d'un caractère
doux et lymphatique qui l'attirait tout naturellement-
vers les arts et les plaisirs, alors qu'il détestait,
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chose rare pour son temps, la guerre et le pouvoir.
Sa grande passion était la musique mais il aimait

presque autant la danse, la peinture et la poésie. De
plus, durant son adolescence, il fit toutes ses études
et plusieurs séjours en Angleterre, à la cour
d'Henri VI. De ces années passées à Londres, il lui
resta une connaissance parfaite de l'anglais, de nom-
breux amis et I'amitié du roi britannique.
. Lorsque Jean V mourut, l'aîné des trois frères,
Françoi§, devint duc de Bretagne. L'apanage du
second, Pierre, était important et couvrait presque
l.'ehsemble du Penthièvre, avec Guingamp comme
capitale. Gilles, lui ne reçut que dcux petits fiefs :

trngrandes et Chantocé.
Mécontent, Gilles quitta la cour de son frère et

enleva Françoise de Dinan, une orpheline de dix
ans, héritière du plus puissant fief , de Bretagne, et
l'épousa. Tous deux se réfugièrent dans la forteresse
du Guildo, qui appartenait à Françoise.

Là, entourés d'une bande d'amis, pour la plupart
des nobles anglais, avec seulement utre petite gar-
nison d'hommes d'armes, Gilles et Françoise
menèrent pendant quèlques années une vie agréable
et insouciante de festins et de fêtes, de danses, de
musique et de chasses bruyantes et joyeuses.

Toutefois, I'animosité entre Gilles et le duc de
Bretagne sQn frère ne faisait que croître. Fran-
çois I"' était excité contre . son cadet par certains de
ses conseillers, principalement par Arthur de Montau-
barr qui avait jadis convoité Françoise de Dinan et
surtout son important fief. Une entrevue eut lieu
entre les deux frères au château de Rieux. Fran-
çois I"" reprocha à Gilles l'enlèvement de Françoise
de Dinan et produisit une' lettre du 5 juillet 1445,
signée de son cadet et adressée au roi Henri VI,
tolnbée entre les mains du duc, par laquelle Gilles
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de Bretagne mettait ses places fortes à la disposition
du roi.d'Angleterre. Les deux frères se quittèrent en
ennemls.

Gilles de Bretagne avait-il vraiment I'intention de
s'allier aux Anglais contre son frère? Certains histo-
riens parlent même d'un corps expéditionnaire de
6 000 hommes promis à Gilles par Henri VI. Toute-
fois, étant donné le caractère indolent de Gilles et
son peu d'ambition politique, ce n'est guère pro-
bable, dlautant que l'argent ne lui manquait pas.
On peut donc considéreriette fameuse lettie comme
le fruit d'un qimple coup de colère, habilement
exploité par l'entourage du duc.

Toujours est-il que François I"" ayant pris peur
ou ayant voulu simplement en terminer avec son
frère, fit appel à Charles VII et se plaça sous sa
protection.

I-e 26 juin 1446, 400 cavaliers français, armés de
lances et d'épées, c.hevauchaient vers Le Guildo.
Entouré de quelques-uns de ses amis, Gilles, du haut
d'une tour, eut tout Ie temps de les voir venir. Il
comprit vite que l'on venait l'arrêter et que toute
résistance était inutile. D'autre part, la marée était
basse : il ne lui était pas possible de fuir en bateau
par l'Arguenon.

Gilles descendit en hâte et, aidé de quelques offi-
ciers anglais de confiance, il dissimula ses trésors
dans les souterrains du château. Il fit ensuite abaisser
le pont-levis et s'avança à la rencontre du capitaine
de Blézê qui chevauchait en tête de ses hommes et
le salua courtoisement.

Les Français se saisirent aussitôt de sa personne,
pénétrèrent dans le château, s'emparèrent des clefs
et se livrèrent au pillage: tapisseries, glaces, meu-
bles, sculptures, rien ne fut épargné.

« On vit flamboyer sous, les plafonds obscurs des
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salles gothiques, rapporte Bertrand Robidou, les tré-
sors et pierreries de F'rançoise de Dinan; tissus et
chaînettes d'or, rubis enchâssés dans le même métal;
joyaux aux perles pendantes; joyaux en forme de
fleurs avec des ciseaux de perles couronnées de dia-
mants; écharpes de toutes couleurs émaillées et fran-
gées d'or, etc. »

.Devant une telle énumération de ce que l'on n'avait
pas pris la peine de cacher, on peut s'imaginer les
fabuleuses richesses que devait représentèr ce qui fut
caché en priorité...

Gilles de Bretagne fut ensuite traîné de forteresse
en forteresse: Coatquen, Moncontour, La Hardoui-
naye enfin, où il connut une fin si tragique. Olivier
du Meil, favori d'Arthur de Montauban, tenta
d'abord de le laisser mout'ir de faim. Mais la légende
affirme qu'après trois mois de jeûne Gilles vivait
encore : une vieille femme,'prise de pitié devant ce
prisonnier de vingt-cinq ans, lui aurait fait passer,
chaque jour penda4t tout ce temps, du pain noir et
du lait de chèvre à üavers les barreaux de sa geôle.
Alors, on l'empoisonna: mais il avait l'âme chevillée
au corps, il ne mourut point. Il fallut l'étouffer sau-
vagement pour qu'il trépasse enfin.

La légende dit aussi.qu'alors qu'il cltevauchait le
long de la grève du mont Saint-Michel, François I""
vit son cheval saisi à la bride par un inconnu enca-
puchonné, vêtu de bure, qui lui révéla les dernières
paroles de Gilles : << Avant quarante jours, je t'assi-
gne devant le tribunal de Dieu », et le duc mourut...
Légende? Pourtant, Gilles est mort le 25 avril 1450,
François le 17 juin de la même année, quarante jours
après Ia commission du cordelier de Boquen.
. Pierre, le troisième frère, devint duc de Bretagne.
Il fit rechercher le corps de Gilles afin de l'ensevelir
dans l'église de l'abbaye de Boquen. Quant à Fran-
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çoise de Dinan, elle se remaria avec I'aîné des'fils de
Guy XIV de Laval Jamais elle ne retourna au
Guildo.

Pour avoir le temps de transporter, de cacher son
trésor et ensuite d'aller à la rencontre des Français,
il fallait que Gilles eût une cachette toute prête et
d'accès facile. Pas question de l'enterrer. A priori, il
apparaît que la plus vraisemblable ait été un caveau
secret donnant sur un souterrain, ou tout au moins
un souterrain dont l'entrée n'était pas repérable de
I'extérieur.

Actuellement, I-e Guildo est totalement abandonné
et la vêgêtation I'enserie de plus en plus. Le dallage
primitif et les substructures ont complètement dis-
paru sous une couche de pierres éboulées, de végê-
taux décomposés et de sables apportés par les vents...
Il est donc difficile d'établir clairement quelles étaient
les attaches §outerraines du Guitdo et pour tenter de
les retracer, on ne peu[ guère se baser sur autre chose
que les traditions populaires. Celles-ci mentionnent
deux galeries partant du Vieux Château. La pre-
mière conduit jusqu'au château du Val, sur la rive
opposée de l'Arguenon, cette rivière étant, à l'origine,
beaucoup moins large qu'elle ne I'est actuellement.
Effectivernent, en 1,937 à la ferme Meaugis, on décou-
vrit un passage, en retirant une plaque de cheminée.
Il n'y a même pas cent mètres entre cette ferme et
le château du Val. La seconde galerie est beaucoup
plus intéressante. Elle reliait Le Guildo à une grande
bâtisse, appelée << Maison des Carmes », un ancien
monastère dont les fondations les plus anciennes
remontent au vlre siècle. Cette maison comporte deux
étages de caves voûtées, à flanc de rochers. Dans la
plus profonde, otr peut voir un important orifice
obstrué par des pierres car, au moment des marées,
y avaient lieu des refoulées d'eau. La « Maison des
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salles gothiques, rapporte Bertrand Robidou, les tré-
sors et pierreries de F'rançoise de Dinan; tissus et
chaînettes d'or, rubis enchâssés dans le même métal;
joyaux aux perles pendantes; joyaux en forme de
fleurs avec des ciseaux de perles couronnées de dia-
mants; écharpes de toutes couleurs émaillées et fran-
gées d'or, etc. »

.Devant une telle énumération de ce que l'on n'avait
pas pris la peine de cacher, on peut s'imaginer les
fabuleuses richesses que devait représentèr ce qui fut
caché en priorité...

Gilles de Bretagne fut ensuite traîné de forteresse
en forteresse: Coatquen, Moncontour, La Hardoui-
naye enfin, où il connut une fin si tragique. Olivier
du Meil, favori d'Arthur de Montauban, tenta
d'abord de le laisser mout'ir de faim. Mais la légende
affirme qu'après trois mois de jeûne Gilles vivait
encore : une vieille femme,'prise de pitié devant ce
prisonnier de vingt-cinq ans, lui aurait fait passer,
chaque jour penda4t tout ce temps, du pain noir et
du lait de chèvre à üavers les barreaux de sa geôle.
Alors, on l'empoisonna: mais il avait l'âme chevillée
au corps, il ne mourut point. Il fallut l'étouffer sau-
vagement pour qu'il trépasse enfin.

La légende dit aussi.qu'alors qu'il cltevauchait le
long de la grève du mont Saint-Michel, François I""
vit son cheval saisi à la bride par un inconnu enca-
puchonné, vêtu de bure, qui lui révéla les dernières
paroles de Gilles : << Avant quarante jours, je t'assi-
gne devant le tribunal de Dieu », et le duc mourut...
Légende? Pourtant, Gilles est mort le 25 avril 1450,
François le 17 juin de la même année, quarante jours
après Ia commission du cordelier de Boquen.
. Pierre, le troisième frère, devint duc de Bretagne.
Il fit rechercher le corps de Gilles afin de l'ensevelir
dans l'église de l'abbaye de Boquen. Quant à Fran-
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Carmes », monastère à lépoque de Gilles de Bre-
tagne, dépendait directement du Guildo.

Monsieur L... a acheté la « Maison des Carmes >>

en 1954 et y a entrepris de considérables travaux de
restauration. Il se souvient très bien que les pré-
cédents propriétaires, possédant comr4e berceau
familial cette maison depuis plus de deux siècles,
étaient persuadés que le trésor de Gilles de Bretagne
se trouvait sur leurs ûerres. Ne serait-ce pas dans ce
souterrain, entre la « Maison des Carmes » et Le
Guildo, que se trouverait le caveau au trésor? La
distance entre les deux châteaux ne dépasse pas trois
cents mètres.

Quoi qu'il en soit, une chasse au trésor passion-
nante reste à faire au Guildo; jamais fouilles sérieuses
n'y furent entreprises; quelques habitants du village
vont parfois y chercher en hâte, donnant quelques
coups de pioche, mais on n'a; jusqu'à présent, décou-
vert par hasard qu'une vieille arquebuse et quelques
boulets de canon...

,VI
LA CFIASSE DE LA MAISON=BI-ANCHE

E
I...,N septembre 1567, ordre de marche fut donné
aux huguenots afin qu'ils investissent un certain nom-
bre de villes de Frânce. Le pays traversait alors la
terrible épreuve des ggerres de religion - la seconde
du nom - avec un affrontenlent sans pitié entre
catholiques et protestants.

Les catholiques en ayant eu par hasard connais-
sance, le plan dlaction de Condé et de Coligny
échoua partiellement. Les « parpaillots » réussirent
toutefois à prendre Auxerre. Le capitaine de La.
Borde, gouverneur de la ville, leur avait préala-
blement facilité la tâche en assurant aux catho-
liques d'Auxerre qu'ils ne couraient aucun danger:
confiants, ceux-ci vinrent déposer leurs armes à
l'hôtel de ville. Leur complice ayant agi, les protes-
tants profitèrent encore de l'époque des vendanges :

une grande activité se déployait aux portes de la
ville de par Ie va-et-vient incessant des vignerons.
Les huguenots adoptèrent ce déguisement et s'intro-
duisirent ainsi dans la place. Le 28 septembre au
matin, ils en étaient les rnaîtres absolus.

Auxerre était alors célèbre par sa richissime
abbaye, l'abbaye de Saint-Germain, peut-être la plus
belle de France et d'un rayonngment spirituel et
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intellectuel immense. On y instruisait plusieurs cen-
taines d'élèves et sa renommée de charité y avaît
attiré une foule de pauvres qui y trouvaient secours.
Naturellement, une telle notoriété n'allait pas sans
s'accompagner d'imposantes richesses matérielles.
L'abbé Lebæuf, chroniqueur, donne une description
minutieuse du trésor de l'abbaye: croix, reliquaires,
statuettes, calices, chandeliers, encensoirs jalonnent
son mémoire. Mais la pièce dont la valeur spirituelle,
artistique et matérielle apparaissait de loin comme
la plus importante était la châsse contenant les reli-
ques de saint Germain.

En 863, [-othaire, fils de Charles le Chauve, devint
abbé de Saint-Germain. Cette même année, le roi
de France maria sa fille Judith dans l'église qui
venait d'être achevée et fit don d'une châsse en or,
fondue en partie avec des bijoux offerts par les mira-
culés et les fervents de saint Germain, depuis la mort
de celui-ci, en 448. Le corps du saint fut tiré du tom-
beau - lequel se trouve toujours dans les cryptes
d'Auxerre - pour être mis en cette châsse.

Menacée à maintes reprises au cours de l'his-
toire, elle devait à chaque fois être sauvée de
justesse. Ainsi, en 1358, proposée pour payer la
rançon d'Auxerre, elle fut volée par deux bri-
gands sur la route de Paris, ce qui lui évita de
iomber entre les mains des Anglais, puis retrouvée
après une méticuleuse enquête ordonnée par le pape
Urbain V.

Au cours des iournées des 28,29 et 30 septembre
1567, tous ces trésors furent méthodiquement pillés
et répartis entre les divers capitaines huguenots ayant
participé à I'opération.- 

Au iac des objets précieux et sacrés, des joyaux
et des reliquaires, succéda la destruction des images,

des vitraui, des statues, puis la récolte des métaux
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provenant de tout l'édiûce, plomb, cuivre, bronze, .

pour la fonte des balles.' Lm huguenots vàuf"tent même jeter bas, la cha-
pelle de là Vierge. Ils attelèrent des paires de baufs
êt de chevaux au pilier central. Finalement, celui-ci
céda et la voûte s'effondra... en partie sur les pillards :

trois d'entre eux furent tués, plusieurs autres blessés.

Le 30 enfin, les capitaines chargèrent leur butin
sur des charrettes. Jacques de Loron, de la Maison-
Blanche, venu à Auxerre avec une centaine
d'hommes, avait été l'un des plus acharnés au pillage.
Il repartit vers son château àvec << dix ou onze >)

charrettes chargées cle coffres contenant des objets du-
culte et la fameuse châsse de saint Germain.

La demeure cle Loron, le château de la Maison-
Blanche, n'étaît située qu'à quelques dizaines de
kilomètres d'Auxerre. Il eut tôt fait d'y parvenir.
Le butin fut aussitôt déchargé et plusieurs serviteurs
montèrent la précieuse châsse à la << chambre haute »

située au prernier étage du château et où logeaient
Loron et sa femme.

Le capitaine huguenot avait pris la précaution de
ramener un orfèvre de son expédition. Une part de
butin ayant été distribuée aux soldats, I'artisan fut
invité à fondre en lingots les calices et autres objets
précieux. L'ot autait été enterré par les soins de la
dame de Loron sotls des rosiers du parc.

Alors le capitaine et son orfèvre essayèrent de faire
subir le même sort à la châsse de saint Germain.
Pendant près de quinze jours, on s'y occupa en
vain : Ie marteau de l'artisan ne parvenait pas à briser
ni même à entamer la châsse. Loron se résigna alors

à l'enfouir intacte et fit mander un maçon pour
creuser le trou.

Le travail s'eftectua de nuit à la lueuf d'une
lanterne que tenait la jeune Claudine Ravier, ser-

53



intellectuel immense. On y instruisait plusieurs cen-
taines d'élèves et sa renommée de charité y avaît
attiré une foule de pauvres qui y trouvaient secours.
Naturellement, une telle notoriété n'allait pas sans
s'accompagner d'imposantes richesses matérielles.
L'abbé Lebæuf, chroniqueur, donne une description
minutieuse du trésor de l'abbaye: croix, reliquaires,
statuettes, calices, chandeliers, encensoirs jalonnent
son mémoire. Mais la pièce dont la valeur spirituelle,
artistique et matérielle apparaissait de loin comme
la plus importante était la châsse contenant les reli-
ques de saint Germain.

En 863, [-othaire, fils de Charles le Chauve, devint
abbé de Saint-Germain. Cette même année, le roi
de France maria sa fille Judith dans l'église qui
venait d'être achevée et fit don d'une châsse en or,
fondue en partie avec des bijoux offerts par les mira-
culés et les fervents de saint Germain, depuis la mort
de celui-ci, en 448. Le corps du saint fut tiré du tom-
beau - lequel se trouve toujours dans les cryptes
d'Auxerre - pour être mis en cette châsse.

Menacée à maintes reprises au cours de l'his-
toire, elle devait à chaque fois être sauvée de
justesse. Ainsi, en 1358, proposée pour payer la
rançon d'Auxerre, elle fut volée par deux bri-
gands sur la route de Paris, ce qui lui évita de
iomber entre les mains des Anglais, puis retrouvée
après une méticuleuse enquête ordonnée par le pape
Urbain V.

Au cours des iournées des 28,29 et 30 septembre
1567, tous ces trésors furent méthodiquement pillés
et répartis entre les divers capitaines huguenots ayant
participé à I'opération.- 

Au iac des objets précieux et sacrés, des joyaux
et des reliquaires, succéda la destruction des images,

des vitraui, des statues, puis la récolte des métaux

52

provenant de tout l'édiûce, plomb, cuivre, bronze, .

pour la fonte des balles.' Lm huguenots vàuf"tent même jeter bas, la cha-
pelle de là Vierge. Ils attelèrent des paires de baufs
êt de chevaux au pilier central. Finalement, celui-ci
céda et la voûte s'effondra... en partie sur les pillards :

trois d'entre eux furent tués, plusieurs autres blessés.

Le 30 enfin, les capitaines chargèrent leur butin
sur des charrettes. Jacques de Loron, de la Maison-
Blanche, venu à Auxerre avec une centaine
d'hommes, avait été l'un des plus acharnés au pillage.
Il repartit vers son château àvec << dix ou onze >)

charrettes chargées cle coffres contenant des objets du-
culte et la fameuse châsse de saint Germain.

La demeure cle Loron, le château de la Maison-
Blanche, n'étaît située qu'à quelques dizaines de
kilomètres d'Auxerre. Il eut tôt fait d'y parvenir.
Le butin fut aussitôt déchargé et plusieurs serviteurs
montèrent la précieuse châsse à la << chambre haute »

située au prernier étage du château et où logeaient
Loron et sa femme.

Le capitaine huguenot avait pris la précaution de
ramener un orfèvre de son expédition. Une part de
butin ayant été distribuée aux soldats, I'artisan fut
invité à fondre en lingots les calices et autres objets
précieux. L'ot autait été enterré par les soins de la
dame de Loron sotls des rosiers du parc.

Alors le capitaine et son orfèvre essayèrent de faire
subir le même sort à la châsse de saint Germain.
Pendant près de quinze jours, on s'y occupa en
vain : Ie marteau de l'artisan ne parvenait pas à briser
ni même à entamer la châsse. Loron se résigna alors

à l'enfouir intacte et fit mander un maçon pour
creuser le trou.

Le travail s'eftectua de nuit à la lueuf d'une
lanterne que tenait la jeune Claudine Ravier, ser-

53



de la recherche raisonnée et non un vandalisme
exercé au détriment des monuments historiques que
d'autres ont souvent tant de peine à défendre.

Les propriétaires, quant à eux, avouent leur indif-
férence envers ce trésor en tant que bien rnatériel.
Ils occupent la vieille demeure depuis 1957 et, loin
d'être contaminés par la fièvre de l'or, ils s'efforcent
de mettre en æuvre le message fraternel de saint
Germain dont ils côtoient les reliques. Malgré la
faiblesse de leurs moyens, leur væu le plus cher a
toujours été qu'une æuvre d'entraide puisse s'installer
en cet endroit.

VI,I

CRAYERES, ESCALIERS ET SO,UTERRAINS:

DE SAINT-NICAISE? 
]

V"*, llso,la conrmune de Reims achetait à Ia
s-uite d'une expropriation un ensemble de cinquante-
deux maisons qui appartenait jusqu'alors au cha-
pitre de la cathédrale, afin de tracer-la place Royale,
après avoir rasé les bâtiments.

Quelques jours après le début des travaux de
démolition, plusieurs ouvriers, en abattant une cloi-
son, découvrirent un vieux sac de cuir rongé: il
contenait huit cents pièces d'or! Ce qui prouvê que
la découverte des trésors perdus n'est pas i'exclusivité
du xx" siècle et que Reims ne man(ue pas de ca-
chettes. Par ailleurs, les difficultés juridiques, elles
aussi, existaient déjà: cette découverte donna lieu à
de nombreuses querelles et à un procès qui dura plu-
sieurs années entre Ia commune,-le locataire, le ôha-
pitre et les ouvriers qui, tous, réclamaient Ie trésor.
Finalement, ce fut Louis XV qui trancha en personne
Ie différend en partageant le trésor en trôis parts
égales: une pour la ville, Ies deux autres reipec-
tivement pour le chapitre et le locataire.

Ces huit cents pièces d'or ne constituent d'ailleurs
pas Ia seule découverte rémoise. En 1918, de nom-
breuses trouvailles, consécutives aux destructions
massives entraînées par Ia guerre, furent effectuées.
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Les plus belles pièces remontaient à l'époque gallo-
romaine: vases et objets d'argent, monnaies, sculp-
tures.

Toutefois, le grand trésor qui reste à découvrir à
Reims, celui de l'abbaye bénédictine de Saint-Nicaise,
est d'une origine toute différente: il a disparu totale-
ment au cours de Ia Révolution.

Pour bien saisir Ie caractère particulier de ce tré-
sor, il est nécessaire d'analyser l'histoire de cette
abbaye et le contexte géographique du quartier de
Reims où elle était implantée depuis quatre siècles.
La pé,nétration chrétienne en Champagne se fit dès
le milieu du nr. siècle. Toutefois, pourchassés et mar-
tyrisés, les premiers chrétiens ne s'installèrent pas
dans l'enceinte romaine de Reims. lls se réfugièrent
sur une butte, au sud de la ville, où ils creusèrent des
galeries souterraines dans la craie, afin d'y installer
leurs églises primitives et leurs ossuaires. Aussi, à
partir de 313, après l'édit de Milan autorisant le
christianisme, les églises se multiplièrent-elles natu-
rellement en ce site prédestiné: Saint-Sixte, Saint-
Timothée, Saint*Martin, etc.

Les abbayes de Saint-Nicaise et Saint-Rémi furent
cependant les deux édifices les plus importants qu'on
bâtit sur les ancienrres crayères.

Saint-Rémi, primitivement appelée Saint-Chris-
tophe, construite vers 320, fut Ie lieu de sépulture
des évêques de Reims à partir du vlo siècle- Saint-
Nicaise, en revanche, qui fut édifiée vers 363, abrita,
elle, Ies dépouilles des premiers évêques rémois. El!e
avait d'abord été baptisée Saint-Agricole.

Au cours des siècles, les deux abbayes. devenues
bénédictines, ne firent qu'accroître leurs richesses.
A l'une comme à I'autre aflluaient les donations
diverses, 

'royales ou privées. SainrI{émi possédait
des biens' dispersés jusque elans Ie Hainaut; ceux
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de Saint-l',{icaise, tout aussi considérables, étaient
regroupés dans la région de Reims. Il s'établit une
concurrence entre les 

-deux 
communautés qui entraîna

une animosité croissante. Plusieurs ordres impératifs
de fusion, émanant de divers rois de France, demeu-
rèrent sans aucun effet.

La Révolution n'épargna ni l'une ni l'autre.
A Saint-Rémi, en 1793,I'église fut transformée en

grange à fourrage, l'abbaye dissoute et les moines
dispersés. Les révolutionnaires déchaînés renversè-
rent le tombeau de saint Rémi dont les cendres furent
jetées à la fosse commune. Toutefois, les moines
avaient eu le temps, avant leur départ, de confier à
des fidèles les pièces du trésor du çulte, à charge
pour eux de les conserver en lieu sûr jusqu'à des
temps plus calmês. Très peu d'entre elles avaient
disparu lorsque le culte fut rétabli à Saint-Rémi en
r 803.

L'histoire de Saint-Nicaise, en cette époque trou-
blée, est beaucoup plus incohérente et mystérieuse.
La Convention ayant décidé de réduire le nombre
des églises, fixa à cinq le nombre d'entre elles qui
pouvaient rester en service pour la ville de Reims.
Les autres devaient disparaître et Saint-Nicaise, dont
la toiture était en mauvais état, faisait partie des
condamnées.

Aussi les révolutionnaires vinrent-ils prendre
possession de l'âbbaye. Les moines, prévenus de leur
arrivée avaient juste eu le temps de fuir Saint-Nicaise
sous des déguisements divers. Lorsque les révolu-
tionnaires occupèrent les locaux, ils se livrèrent aussi-
tôt à une fouille aussi méthodique et acharnée qu'inu-
tile et durent se rendre à l'évidence : avant de s'enfuir
les moines avaient eu le temps de cacher leur tré-
sor. Des centaines d'hommes, qui avaient quasiment
tout cassé, n'avaient pu même recueillir un indice;
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Les plus belles pièces remontaient à l'époque gallo-
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'royales ou privées. SainrI{émi possédait
des biens' dispersés jusque elans Ie Hainaut; ceux
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Et depuis, du trésor de Saint-Nicaise, des innom-
brables objets du culte, des reliques et des rnonnaies
d'or, revenus des nombreuses propriétés de l'abbaye,
rien n'a jamais été retrouvé.

Saint-Nicaise fut vendue, pour la somme déri-
soire de 50 000 livres, quelques semaines plus tard,
à un nommé Sancerre. Ce patriote n'eut rien de plus
pressé que d'enlever à sa nouvelle propriété tout ce
qu'elle pouvait. recéler de cuivre et de plomb,
des portes aux toitures, en passant par les vitraux.
Puis, ayant vendu le fruit de son travail de récupé-
ration et réalisé un substantiel bénéfice, le citoyen
Sancerre laissa Saint-Nicaise à I'abandon. Pour plu-
sieurs années, I'abbaye n'eut d'autre utilité que de
servir de carrière de pierres aux habitants du quartier.
Lorsque Napoléon, soucieux de faire disparaître les
vestiges de la Révolution, la fit raser, elle n'était plus
qu'une ÿaste ruine branlante. Les derniers pans de
murs furent jetés bas. En 1815, il ne restait plus de
l'imposante abbaye qu'une petite maison, qui existe
toujours d'ailleurs.

Toutefois, les immenses sous-sols de Saint-Nicaise
demeuraient intacts; ils le sont encore.

Ils se composaient de caves, de galeries et, au plus
profond, à environ trente-cinq mètres au-dessous du
sol, de crayères qui servirent à l'extraction des maté-
riaux.utilisés pour Ia construction de l'abbaye.

Quelques années après la première guerre, le tout
fut acheté par une marque de champagne. Les caves
et les crayères furent utilisées pour Ie vieillissement
des vins. Actuellement, elles se visitent facilement.
Au cours du trajet partiel que fait parcourir le guide
(le réseau total des caves et galeries est long de sept
kilomètres!), on peut voir d'intéressants vestiges
datant de l'abbaye : arcs ogivaux, statuettes de saint
Nicaise 'dans une petite riiche, mais surtout deux
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escaliers, tarrés en leur milieu par un mur de briques.
læ premier permettait, jadis, le passage entre les
caves et Ia cuisine de l'abbaye. Beaucoup plus inté-
ressant, le second reliait directement Ie presbytère
de l'église aux crayères les plus profondes, là oü, au
rrru siècle, se réunissaient les premiers chrétiens.

Une fois par an, Ies moines sè réunissaient dans la
sacristie de l'église Saint-Nicaise. Ils fermaient soi:
gneusement les portes derrière eux et descendaient
ce m_ystérieux escalier jusqu'aux profondes crayères.
Qu'allaient-ils y faire après avoir pris tant dé pré=
cautions? A quelle cérémonie ésotéiique se livraiènt-
ils? Personne ns le sut jamais, mais-peut-être cette
pratique séculaire et secrète pourrait-elle servir d'in-
dication de base pour la recherche du trésor: sans
doute ces.crayères, que I'on entourait de tant de mys-
tères, présentaient-elles un certain intérêt que ies
moines ont fort bien pu ne pas oublier loisqu,ils
prirent la décision de cacher leur trésor.

Vers les années 1936, la direction des champagnes
X..._prit la décision d'agrandir le réseau de galàries
et de procéder au percement de nouvelles caves.
D'aucuns à Reims murmurèrent qu'en fait de creuser
des caves. ces travaux étaient pfutOt entrepris dans
Ie but de rechercher le trésor des bénédictins. Rierr
n'g!t prouvé mais il faut bien admettre que ces nou-
velles caves ne furent utilisées que bien des années
pluq tqd. Il est également ceitain que Ia société
avait.choisi l'emplacement de ses caves à la proximité
immédiate des crayères primitives. Il est certain aussi
que, lors de l'achat du terrain, la petite maison, der-
nier .vestige en surface de l'abbaye Saint-Nicaise,
n'était pas comprise dans l'acte de vente et qu,elle
restait à son propriétaire.

Il est troublant de constater que, de nombreuses
fois, Ies champagnes X... ont tenté de rachdter cette
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insignifiante maison. Le propriétaire s'y est toujours
refusé. La raison de cette offre constante et de ce
refus perpétuel sera peut-être plus aisée à compren-
dre si l'on sait que le propriétaire, en 1938, fit appel
à un radiesthésiste : celui-ci conclut à la présence d'un
trésor dans le sous-sol et se décida à participer aux
travaux, mais demanda une participation de 50 7o.
I e propriétaire répondit qu'il allait réfléchir, q!'ll
lui ferait signe, etc. et, sitôt le radiesthésiste parti, il
entreprit lui-même des fouilles clandestines qui ne
donnèrent d'ailleurs aucun résultat étant donné les
faibles moyens de I'intéressé.

Non loin de l'emplacement de l'ancienne abbaye
Saint-Nicaise se trouvent l'église, le cloître et I'abbaye
Saint-Rémi. Le tout est passablement délabré et ce
qui était jadis le jardin de l'abbaye n'est plus qu'un
terrain vague. Toutefois, le quartier est en pleine
transformation: la municipalité fait abattre les îlots
insalubres, l'ancien jardin de Saint-Rémi redeviendra
un espace vert et des crédits sont prévus pour la res-
tauration de l'église.

En attendant, une équipe de jeunes bénévoles,
tous enthousiastes, s'emploie, sous la direction de
M. Pomarède, conservateur du musée Saint-Denis,
à déblayer un important souterrain qùi prend nais-
sance dans l'abbaye même; c'est un boyau central
formant plusieurs coudes, large de plus de trois
mètres, et duquel partent de nombreuses ramifica-
tions maintenant obstruées. Il semble dater de la
période gallo-romaine, mais des travaux importants
y ont été, efiectués aux xII" et xIIIe siècles. Leur
utilité véritable? On l'ignore, mais certainement ces
galeries devaient-elles rendre d'importants services
pour qu'on les entretînt ainsi.

Du souterrain principal partent plusieurs boyaux,
obstrués deux ou trois mètres plus loin. Il faudra
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les dégager. Il en partait même, à l'origine, une
galerie assez importante qui a éxé murée. Pôur quelle
raison, et où conduisait cette galerie? Quant au
souterrain proprement dit, il est lui-même barré, au
bout d'une trentaine de mètres, par un mur égale-
ment ancien. Pour pouvoir continuer le dégagement,
il faudra percer cet obstacle.

Les jeunes bénévoles ne cherchent pas le trésor
de Saint-Nicaise. Mais qui sait ce que Ie hasard peut
leur réserver quand ils auront dégagé le souterrain?
Car si Ia tradition ne mentionne pas de souterrain
entre Saint-Rémi et Saint-Nicaise, 

-c'est 
uniquement

parce que les deux abbayes bénédictines étaient
rivales. Pourtant, il ne faut pas oublier qu'elles
étaient bien antérieures à l'ère bénédictine et qu'en
ces périodes d'insécurité pour les premiers chrétiens,
il eût été normal que ces édificei religieux fussent
reliés entre eux. Et justement la galerie-murée, dans
le souterrain de Saint-Rémi, est sensiblement située
dans l'aXe de Saint-Nicaise...
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VIIT

LE TRESOR MAUDIT DU DAGSBURG

T
Lu B novembre 1679, alors que le crépuscutre
tombait doucement sur l'immense forêt de Dàbo, de
violentes explosions se firent entendre, que l,écho
répercuta longtemps, de vallée en vallée. 

-

..Cq f-racas. épouvantable venaht de la rnontagne,
c'était le château de Dabo, le vieux Dagsburg,-qui
sautait sous les charges des artificieri du -colb-
nel de Bois-David. Les puissantes et antiques
murailles du nid d'aigle roulèrent en rnille blocj de
pierres, grondant le long des pentes, fracassant tout
sur leur passage. Puis le silence, seulemerrt troublé
par les cris des oiseaux effrayés, retomba sur la forêt.
_ Dix-sept ans plus tard, en 1696, ce qui restait
de murailles au Dagsburg fut soigneusement rasé
par les soldats de Louis XIV. C,étalt le dernier acte
d'un long drame d'un demi-siècle, cruel et acharné,
et qu! devait engendrer un trésor inestimable, mais
mystérieux et impitoyable comme l,homme qui
l'enfouit dans les entrailles de Ia terre: par sa faute,
plus de dix hommes sont morts dans àes circons-
tances affreuses.

Dabo et son immense forêt domaniale occupent
une position clef entre l'Alsace, le plateau lorrain
et les Vosges.
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I-es brtrmes mouvantes .qui s'accrochent aux
cimes des grands sapins et s'insinuent dans les sous-
bois où murmurent mille eaux invisibles sont pro-
piceg aux fantômes et aux génies. C'est le pays'des
sortilèges et des rêves démesurés.

D'innombrables légendes ont survécu aux siècles:
c'est le mauvais << mayer » qui regarde passer son
enterrement en ricanaàt derrière là tucarne de son
grenier et dont le cercueil remonte à Ia surface du
sol les nuits sans lune; c'est Ida la sorcière, femme
de Pierre de Ï.utzelbourg qui déchaînait la tempête
et que son époux murf vivante dans une touf de
son château; c'est encore Hugo Ie Roux, le chasseur,
qui t9a un ermite d'une flèche en plein cæur et qui,
depuis, t-rurle et pleure dans la forêt, chaque fois
que se lèvent les vents et que tonne la foudre.

Cette contrée secrète et attachante constituait,
jadis, l'immense domaine des comtes de Dabo, dont
les origin-es sont demeurées mystérieuses. Ils régnè-
rent sur leurs fiefs en seigneurs tout-puissants Jus-
qu'au xrrr" siècle, époque à laquelle Gertrude, dont
les deux frères s'étaient entretués, épousa un che-
valier allemand, Simon de Linange.

Leurs descendants, Ies Dabo-Linange, se succé-
dèrent .^au Dagsburg sans interrupti,on jusqu,au
xvrl" siècle. Lors de la guerre de Trente 

- 
ans, i,ts

plrgnt- parti pour la France et se rangèrent à ses
côtés. Mais, après Ie traité de Westphalie, ils refu-
sèrent de'prêter serment à Louis XiV et, au début
de la guerre de Hollande, prirent même les armes
contre_ lui. Enfin, ils quittèrent Dabo pour se réfugier
en Palatinat.

Le chef d'une bande de brigands, que ses hommes
appelaient-le prince de Baladin, et- qui pillait le
comté. et les environs, occupa alors tre Dagsbu+g
abandonné par, ses maîtres. Son suceesseür, ié
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- 
ans, i,ts
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Prince Noir, noble allemand venu de Rhénanie, Ie
dépassait encore en audace et en cruauté. I1 amassa
au Dagsburg un immense butin d'or et d'objets pré-
cieux pfovenant du pillage des châteaux d'alentour
et de rapines 'aussi innombrables que variées, pen-
dant que se balançaient à l'immense gibet du Schae-
ferhof les corps de tous ceux qui, d'une manière
quelconque, avaient osé s'opposer à lui. Les sau-
ü4g.* et' intrépides brigandi 

r 
avaient même réussi

l'exploit .de détober son argenterie' 'au général
de Créqui, alors en pleine qtmpagne d'Alsace.

Mais ce chef de bande, ce prince des brigands,
nlétait pas un simple voleur: il semblait bien avoir
Qeaucoup d'envergure, d'ambition et de génie.
Comme les pillages ne lui suffisaient pas, il traita
aÿec Ia Hollande pour conquérir plus vite cette
immgnse richesse dont il ressentait un impérieux
bgsoin. Il ,fut convenu que Ia bande du Prince
Irioir harcèlerait les troüpes françaises et gêne-
rait leurs Communications. Pour prix de cette
alliance, le pillard, devenu franc-tireur, reçut de
Guillaume d0range une énorme fortune en dia-
niants bruts.

' Aussi, un matin de mars 1677,le colonel de Bois-
David vint entreprendre le siège du Dagsburg avec
400 hommes selon les uns, 6 000 d'après d'autres
sgurces. Pour l'historien suisse Mérian, le comman-
dant militaire de l'Alsace, M. de Montclar, vint
4ême diriger le siège en personne.
,'te Prince Noir et ses hommes, une quarantaine,

rètranchés dans le château, résisièrent âvec achar-
nàment, avec cette furie qu. donne le désespoir,
pendant plus d'une semaine. Ils tuèrent de nombreux
a§saillants seton Mérian, les Français durent éva-
cuei trois voitures de morts et de blessés - sf'§s14-
sÇrent les mineurs tentant de faire sauter le rocher
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avee des bldcs de pierre qu'ils.lançaient du haut dçs
remparts.

IIs eurent même la crânerie, alors que la faim les
tenaillait, d?envoyer uns chèvre, bien nourrie, jus-
qu'aux pieds.des assaillants. Elle tenait une qu.-
nouille entre ses sabots et, sur un parchemin épinglé
à sa peau, on pouvait lire : <, So wanig diese 

-Geisz

ihn kônnt lehren spinnen, .so wenig kônnt ihr da
Schloss Dagsburg gewinnen (Quand ,cette chèvre
filera, Dabo se rendra). »

Mais si le ptrissant nid d'aigle ne pouvait prati-
quement pas être pris d'assaut - il ne comportait
aucune ouverture extérieure -, l'artillerie, amenéê
en hâte de Saverne vint à bout des échauguettes e't
des tours et ruina le moral des brigands. Toutefois,
on ne sait exactement comment les troupes de Bois-
David parvinrent à investir la place : i'infiltrèrent-
elles, par une brèche pratiquée par les boulets, leil
assiégés se rendirent-ils ou bien lurent-ils trahis paT
l'un des leurs? Ces trois versions sont soutenues par
différents historiens

En possession àü Dagsburg, les troupes française!
y récupérèrent un immense trésor qui dut être évacuê
par un convoi entier de chariots: vaisselle d'or eJ
argenteries, armes et bibelots précieux, meubles qi
tableaux, etc. )

. Mais point les diamants de Guillaume d'Orange,
ni les autres pierres précieuses que le prince Nôiï
se réseivait habituellement et qui constituaient soir
trésor personnel. Les troupes françaises fouillère4t
le château de fond en comble mais ne pürent mettrp
la. main sur le coffret. i

Alors, le Prince Noir fut mis à la torture. Il ne dit
rien,- paf u-ne parole ne sortit de sa bouche crispéii
par la douleur. Mais lorsque, épuisé par les séviôed,
il sentit qu'il attait mourir, il pârla enfin : « Maudifi
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soient ceux qui toucheront à mon trésor t...1.» Fuis
il expira sous les yeux de ses tortionnaires.

I-e Dagsburg était relié à l'extérieur par cinq sou-
terrains. Le premier, Ie plus court mais le plus
important, unissait Ie château à l'ancien village, alors
situé à quelque deux ou trois cents mètres de
I'actuel: deux cavaliers pouvaient y chevaucher de
front et les chariots l'empruntaient aisément. On
I'utilisait pour amener le ravitaillement au Dagsburg
et pour Ie passage des hommes d'annes et de tous
les habitants du château car, rappelons-le, il ne
comportait aucune ouverture apparente. Les quatre
autres reliaient le Dagsburg aux principales forte-
resses du comté, entre âutres Lutzefbour§ Walscheid
et Ballerstein.
: Pendant près de deux siècles, certaines entrées de
ies divers souterrains sont demeurées accessibles.
Aussi, les chercheurs de trésors ne manquèrent-ils
pas, surtout au cours du xrx" siècle. Toutefois, toutes
ces recherches furent vaines et se terminèrent tragi-
quement. Une dizaine de personnes trouvèrent en
éffet la mort dans cette quête fantastique. Encore ce
chiffre ne tient-il compte que des chercheurs connus
dans Ia région et dont la disparition ne pouvait
çfasser inaperçue. Combien exactement ont trouvé
la mort en cherchant Ie trésor maudit? On ne peut
lè dire, d'autant qu'il semble bien que beauioup
d'étrangers se soient intéressés de près alrJ( dia-
mants, aux rubis et aux saphirs du Prince Noir...
: Vers 1850, deux inconnus sont descendus dans

Iès souterrains du Dagsburg. Ils en sont remontés et
ils sont les seuls. Mais ils étaient incapables de pro-
férer une parole, regardaient fixement et respiraient
avec lenteur et difficulté: ils sont morts au village,
Ie médecin à leur chevet, à peine trois heures plus
tard. Ils sont les seuls à avoir pu revenir de cettê
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rnystérieuse salle souterraine, næud- de galeries. et
d'escaliers de pierre, où tant d'autres ont péri et dont
parle un vieux grimoire. Qu?ont-ils bien pu y voir?
Ils n'ont malheureusement pas été à même de Ie
raconter.

Après leur mort, le curé de Dabo réussit à convain-
cre ses ouailles que ces souterrains étaient voués au
diable et que les génies du mal y régnaient; tout le
village s'employa à obstruer soigneusement les
entrées.

Il y a à peine une quinzaine d'années, deux Hol-
landais arrivèrent à Dabo. Ils s'employèrent à effeç-
tuer des tracés et, semble-t-il, retrouvèrent plusieuçs
points d'accès des anciens souterrains menant à la
mystérieuse salle, ainsi que son emplacement approxi-
matif. Seulement, ces travaux préliminaires effectués,
ils ont abandonné leurs recherches. Ont-ils pris peur
ou bien se sont-ils rendu compte de difficultés insur-
montables? Ils ônt quitté Dabô pour n'y plus revenir.

[-es gens ont peur, à Dabo, d'évoquer cette mystrf-
rieuse histoire. Ils préfèrent n'en point parler. Et
s'ils Ie font, c'est avec une extrême réticence, et pour
lâcher seulement quelques simples mots, vagues et
imprécis. D'ailleurs, dix personnes à peine connaip-
sent I'existence du trésor et du Prince Noir. Quelqups
autres ont appris par hasard quelques détails mais
ils n'ont jamais eu la tentation d'en savoir plus long.
Pour tous, la cassette de pierres précieuses constit$e
un trésor inapprochable.

Cette .onriiiàtion du silence est d'ailleurs ,oü-
tenue par une fausse version répandue, oû Se
demande comment, dans le pays, et qui fait étpt
d'un trésor des comtes de Dabo, caché dans le châ-
teau avant le siège, et défendu par des forestiera.
il n'est même pas utile d'en démontrer I'invrai-
semblance
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Par ailleurs, il existe plusieurs livres relatant l'his-
toire du Prince Noir et de son trésor, sept ou huit
environ, disséminés en Hollande, €tr Allemagne,
dans le Sud de la France et un à Dabo même. Ces
différentes versions sont contradictoires sur des
détails, mais toutes abondent en sous-entendus.

Il y a dix ans à peine, une ancienne maison de
Dabo fut détruite pour permettre la construction
d'une boucherieinouvelle:.lors des travaux, un pas-
sage souterrain fut mis à jour: on n'osa pas s'y
aventurer au-delà de dix mètres et l'orifice fut soi-
gneusement rebouché.

Le trésor de diamants et de pierres précieuses
caché par le Prince Noir est fabuleux; de nos jours,
il représente une fortune énorme. Mais les embûches,
les difficultés et les dangers qui I'entourent sont
considérables: souvènons-llous, dix hommes au
moins sont morts. Avant toute chose, il faudrait
s'employer à déterminer la cause de ces mystérieuses
dispàritions: dangers matériels ou autheirtique malé-
diction?...

IX

LE DIAMANT DES JUIFS

T
lr faisait très chaud à Lyon, ce jour d'été 1536. Le
dauphin François, fils de François I'", venait de ter-
piqer une partie de paume passionnée, disputée sur
le domaine de l'abbaye d'Ainay. Couvert de sueur,
le dauphin réclama à boire et son écuyer, Monte-
cuculli, lui tendit un verre d'eau glacée qu'it but
d'un trait.
_ Presque aussitôt, l'héritier de la couronne d*,
France se sentit pris de malaise. Il dut s'aliter et,;
après une brève agonie, rendit son âme à Dieu.'Ce
jeune_- prince, athlétique, élégant et chevaleresque,
que l'ensemble de ses contemporains comparait à
son père, n'était âgé que de dix-neuf ans et les méde-
cins ne purent se prononcer sur la cause du décès.
Aussi, cette mort prématurée glaça-t-elle la cour
d'effroi: François était mort parôe que, tout comme
la plupart des grands seigneurs et riobles damles, il
s'était intéressé de trop piès au fameux diamant des
Juifs de Lyon...

Entre la rive ouest de la Saône et la colline de
Fourvière, groupées autour d'une cathédrale gothi-
que, s'étendent les ruelles sombres du quartier §aint-
Jean. Elles sont bordées de vieilles demeures des
xvto ou xvrr" siècles, aux façades sculptées et ornées
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d'étroites fenêtres Renaissance. 'Fassant sous les
grilles de fer forgê, on pénètre dans des couloirs
obscurg qui débouchent eux-mêmes sur d?autres
couloirs, autant de cours, de passages et d'escaliers
divers: les fameuses « traboules » lyonnaises ,gui
permettent, par exemple, de parvenir depuis ce q6ar-
tier jusqu'à Fourvière, sans passer par aucune rue.

It y a quelques années encore, Saint-Jean c'était
le quartier « coupe-gorge'», le repaire des voyous
et des rtruands de toute espèce, une sorte de Pigalle
lyonnais. Il faudra le mouvement de renaissance du
vieux Lyon, l'installation des restaurants, cabarets et
galeries d'art pour que les truands cèdent le pas,
que Ie quartier perde sa mauvaise réputation.

Pourtant, au xvl" siècle, Saint-Jean était le quar-
tier riche et élégant de la ville. Tous les grands
bourgeois y avaient fait êonstruire de somptueuses
demeures et les tournois se déroulaient en son plein
eæur:, rue fuiverie.

A cette époque, Lyon faillit cle peu devenir capi-
taTe de Ia France. La cour, avec la régente, s'y était
installée en août 1524, alors que le roi partait
prendre Milan: pour quinze mois, Lyon devenait
}e siège du gouvernement et, après le désastre de
Pavie, un an plus tard, I,ouise de Savoie décida de
demeurer au cloître fortifié de Saint-Just, malgré la
proximité des armées impériales.

La cité vivait sa grande époque, plus resplendis-
sante et plus florissante encore qu'à I'époque gallo-
romaine, sa véritable renaissance.

Première place bancaire d'Europe, Lyon vivait au
rythme des grandes foires et ses activités se voyaient
augmentées d'une fièvre nouvelle et montante: l'im-
primerie. Implantée à partir de 1476, cette industrie
s'y développa à une cadence foudroyante: environ
cent imprimeurs en 1515, plus de 400 en 1548 et
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qui, contrairement à leurs confrères parisi,ens, adjoi-
gnyrgnt l'édition à leur activité prinôipale.

^.lJ, trl rayormement séduisit les êtrarrgers : les
Allemands arrivèrent en masse par Ia Süisse, Ies
Italiens p_ar la Savoie. ra 

-ôur- 
oËÀuia ;;;rrr"-

ne1ce. à Lyol de l5Z4 à 1540. Naturellement, elle
attirait une foule d'artistes et d'écrivains. I-e inou-
vement intellectuel-allait 

-de pair avec le développe-
ment économique de la cité. 

- 
__

La réforme prit son élan et beaucoup .de pré-
curseurs des temps nouveaux passèrent à Lyàn:
Ç[éme.nt Marot, Bonaventure, Dèspériers, et tiabe_
lais vint s'installer comme médecin à l,Éôtel-Dieu,
en 1531. C'est Ià qu'il allait publier ses célèbres
9uf3ges. I-es poètes y fleurirenf également: Claude
Bellièvre, Guillaume 

-de 
Choul, Jéan Groles, Bar-

thélemy-Aneau,-Maurice Scève, Louise Labbê, dite
« Ia belle cordière », et tant d,autres... Les salons
ne désemplissaient pas, les fêtes et les cérémonies
somptueuses se succédaient.

Dans cette ambiance un peu folle, où contrastaient
violemment I'opulence des grands et la misèrè du
petit peuplq les intrigues ne manquaient pas, surtout
à la cour. C'est la-plus mystérieuie d,entre ôlles qui
devait coûter Ia viè au dâuphin François.

A _cette époque de Ia Renaissance, o-utre les Alle-
mands et les ltaliens, une importan[e colonie juive,
puissante aussi bien par le- nombre que pâ, l;
richesse, s'était installée à Lyon, dans 

'le qlartier
saint-Jean et sa «_t-ête pensante.» avait jusiement
élu domicile dans l'actuè[e rue Juiverie..'

D'étranges bruits circulaient au sujet de ces nou-
veaux venus. On parlait d,un mystéiieux et incom_
Larable diamant, qu'ils auraient fàit venir du Moyen_
Orient et conserveraient jalousement, en l,entourant
de tout Ie secret voulu, en le préservant des convoi-
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tises par de multiples précautions. La reputation 'de'
cette 

-pierre, 
unique pàr sa grosseur et sa pureté,

énigmàtique de paq sès origines et son usage, était
parvenue jusqu'à la cour.- 

Tous étaient fascinés par cette histoire étrange et
rêvaient de s'approprier le précieux diamant et les
divers clans de courtisans intriguaient en ce sens.

Catherine de Médicis, entre autres, passionnée de
bijoux, se montrait acharnée à percer le secret de la
mÿstérieuse pierre. Dans ce contexte trouble, chatgé
de ta préseÀce des astrologues, des mages et des

empoisônneurs. florentins, survint I'affaire du
dauphin.

Actuellement, nombre d'historiens s'accordent à

penser que cette mort fut naturelle: François, après
un' effort qui l'avait considérablement échauffé,
aurait contracté un refroidissement en absorbant
cette eau glacée. D'âutres estiment que l'ambitieuse
Catherine 

-aurait fait ajouter à cette eau un quel-
conque poison, afin d'ouvrir le chemin du trône à

son 
-mar1, le futur Henri II. Toujours est-il qu'à

l'époque les méclecins déclarèrent cette mort inexpli-
cable. Or, il fallait une raison : on estima que le
dauphin avait bien été empoisonné, mais à I'insti-
gatiôn de Charles-Quint et que I'exécutant avait tout
simplement été Montecuculli, l'écuyer... Celui-ci, à

la Àatisfaction générale, fut. écartelé rue Grenette,
sur l'autre rive de la Saône.
' Cela n'empêchait pas les courtisans d'avoir peur,

car eux [e savaient et certains historiens'connaissant
bien les dessous de I'affaire le soutiennent toujours,
si le dauphin avait bien été empoisonné, la faute
en revenait aux Juifs de Lyon qui entendaient pro-
té,ger leur énigmatique diamant dont le dauphin avait
enfin trouvé la piste.

En tout .or, ^ immédiatement après, cette mort,
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aussi soudainement que myst6rieusement, la « pierre
venue du,Moyen-Orient » retomba dans l'oubli.

,On ne peut s'empêcher de raBprocher ces événe-
ments d'un épisode qui marqua 1é couronnement du
pape Clémeni V, à Lyon juitement. Au cours de Ia
cérémonie, un mur §'écroula, tuant plusieurs per-
sonnes et désarçonnant le pape lui-même. Au côurs
de cette chute, le nouveau pontife devait perdre la
plus ,belle pierre de sa tiare, qui ne fut jamais 

,

Qu'est devenu depuis le fabuleux diamant? Il est
difficile de le savoir, d'autant plus que les possi-
bilités de cachettes ne manquent pas dans le'vieux
Lyon, à Saint-Jean en particulier.

Pourtant, à l'angle des rues de Ia Loge et Juiverie,
au 23 de cette dernière, une grande bâtisse xvrr"
attire l'attention. Mis à part rà dirn.nsions impo-
santes, sa façade sculptéè de têtes de lions, toutes
différentes Ies unes des autres, rien ne la distingue
des autres habitations du quartier. C'est la « mailon
Lantillon », dite des.Lions, bâtie en 1617 et qui fait
actuellement office de fonderie d'or.

Une légende, une tradition populaire plutôt, se
rapportant à cette « maison des Lions », a encore
cours parmi les anciens du quartier Saint-Jean: une
cassette contenant une fabuleuse pierre précieuse
aurait été cachée Ià, scellée derrièrè une. des têtes.

L'analogie avec l'histoire du diamant, I'emplace-
ment - rue Juiverie - en plein quartier juif pen-
dant la Renaissance, laisse à penser qu'une fois de
plus la Iégende reioint l'histoire et vient Ia compléter.
On peut très bien supposer guo, de cache[te en
cachette, depuis I'empoisonnement du dauphin Fran-
cois jusqu'à la cortstruction de Ia maison Lantillon,
le diamant ait finalement échoué derrière une de ces
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figures ds, pierre. L'alerte .avait été chaude e!,'Pog-
sàuvegarder la pierre, ils durent sans doute rgdoubler
de prëcautions. Or, la légende précise que. la clef de

la èachette réside justement dans certaines parti-
cularités des sculptures.

Cette piste semble la plus logique, mais elle n'est
pas unique. Les innombrables puits et souterrains
Ou quaitier Saint-Jean peuvent êtlg autqn-t de

cachettes. Au 21, rue Juiverie - édifice voisin de
- la maison des Lions --+ existent trois niveaux en

sous-sol, comportant des otrbliettes, qui n'ont pas

encore été mis à iour: ils sont seulement connus
grâce à d'anciens- plans et devis conservés aux

Archives de la ville.
Un souterrain, passatrt sous la Saône, relie I'Anti-

quaille un hôpital situé au-dessous de Four-
vière - à l'église d'Ainay. Du 12, tue Juiverie, part
un souterraiÀ que I'on peut suivre sur environ
deux cents mètrès, au-delà desquels on se heurte à

un éboulement. De même, à partir du 16, rue du
Bæuf, depuis un jardin en terrasse, un autre sou-

terrain qtii irait jusqu'à Vaise, gardé par deux.-portes
de fer iuccessives: au-delà de la seconde, il n'est
plus possible d'avancer. Pourtant, ce b-oyau était
èr.otè praticable au xvIII" siècle, puisqu'il fut utilisé
par Ie ôétèUre Mandrin, afin d'éviter les guichets de

i'octroi. Et chaque immeuble, chaque « traboule »

possède son puifs, depuis longtemps inutilisé. Il est

bien évident que les Juifs de Lyon n'eurent que

I'embarras du èhoix pour cacher leur diamant.
Lyon est une ville de trésors, une cité bénie PoYr

les âmateurs de magots perdus. Au pont de la
Guillotière étaient liéés, par exemple, deux afiaires

cle trésors. La première remonterait aux origines
mêmes de la grànde métropole rhodanienne.

Un certain'Nestugan, sorcier et ,suppôt de Satan,
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s'étant emparé du trésor d'un couvent de religieuses,
I'avait fait enfouir au milieu du Rhône, sous une
pile du pont., TIr, tortulé., jugÇ puis brûté yf, te
sorcier ne révéla toutefois pas Ie secret de sa
cachette, l'endroit exact. Le trésor de Nestugan
demeura une énigme. Tout comme celui des moines
d'Ainay qui, durant les guerres de religion, aurait
également étê dissimulé dans une des piles du pont,

Mais Ie « pont de la Guille » a été détruit et rien
n?a pu être retrouvé. Faut-il donc voir dans ces tra-
ditions de simples légendes mythiques ou bien des
allégories et, dans ce dernier cas, chercher ailleurs
les deux trésors disparus?

A titre d'exemple, une autre tristoire dont Ie
dénouement fut différent. En juillet 1966, des
ouvriers occupés aux premiers travaux d'un parc à
voitures souterrain, sous la statue équestre de
Louis XIV, place Bellecour, découvraient un coffre
contenant des portraits, médaillons et pièces de
monnaie diverses, en or ou argent, qui allèrent
'§'ajouter aux collections déjà impressionnantes du
musée Saint-Pierre. Or, une tradition tenace et d'ori-
gine inconnue, affirmait justement l'existence d'un
trésor sous la statue de Louis XIV.

Peut-être en sera-t-il un jour de même pour le
diamant des Juifs et la pioche d'un chercheur ou Ia
pelleteuse d'un ouvrier mettra-t-elle à jour la mys-
térieuse pierre qui coûta Ia vie à un dauphin de
France? Le roi en ressentant dès lors trop de tris-
tesse, ôta ainsi toute chance à la ville de Lyon de
tenir le rôle de capitale.
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x
L'ENIGME FASCINANTE DE LA DIMERESSE

SERA.T-ELLE RESOLUE?

NE propriété un peu secrète, entourée de grands
arbres où s'attardent les corbeaux et ceinte d'un
haut mur, servit de cadre, il y'a maintenant presque
quinze ans, à la plus fantastique quête au trésor que
I'on puisse imaginer.

Le trésor n'a pas été trouvé, on a abandonné les
recherches. Cette affaire avait la << une » des jour-
naux; ceux-ci, du jour au lendemain, n'en parlèrent
plus : les histoires de trésors sont ainsi, on les oublie
aussi vite qu'on les a découvertes.

Pourtant, celle-ci ne méritait pas un tel sort: elle
présente une énigme grandiose qui mériterait et jus-
tifierait tous les acharnements. Un vieil officier a
passé plus de vingt ans de sa vie à tenter de retrouver
ce trésor, il s'est usé à cette tâche et, en mourant, il
demandait encore que l'on << creuse un dernier
trou ».

Souvenir moins noble à ér,oquer, le trésor lui-
même a un crime comme appât: un jeune homme,
amoureux de la femme de son ami, avait fixé rendez-
vous à ce dernier, de nuit, près de l'entrée d'un sou-
terrain perdu dans les bois, pour chercher Ie trésor,
et il le tua d'un coup de poignard avant de prendre
la fuite.
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En dépit de ce sinistre épisode, qui peu! de nos
jours, dire en quoi consistait ce trésor de La Dime-
resse, près Messy, dont en 1954 tous nos grands
quotidiens suivaient fiévreusement les recherches?

Le 13 novembre 1793, la populace en furie
envahissait l'abbaye royale de Saint-Denis et pillait
son trésor inestimable, grossi par celui de la Sainte-
Chapelle que'Louis XV,I y avait fait transporter par
mesure de sécurité, Blaize de Montesquiou rapporte
que le butin fut chargé sur oîze charrettes et dirigé
sur la Monnaie où les pièces du trésor devaient être
fondues.

Le trésor de l'abbaye était certainement le plus
considérable de tout i'Occident: sa nomenclalure
complète couvrait 534 pages manuscrites. Dans son
« Histoire de l'abbaye royale de Saint-Denys en
France », Dom Michel Félibien, bénédictin de la
congrégation de Saint-Maur, s'est borné à donner la
description de quelques-unes seulement des pièces
conservées à Saint-Denis: « [...] croix d'or couvertes
de rubis, de saphirs et d'émeraudes, entourées de
perles orientales, épée et éperons de Charlemagne,
buste de vermeil doré représentant saint Benoît,
châsse contenant les ossements de saint Louis et Ia
couronne de saint 'Louis: elle est d'or et enrichie

/ de plusieurs pierres précieuses, entre lesquelles est
un rubis de grand prix. Dans ce rubis est enchâssée
une épine de la couronne de nostre Seigneur. »

Quelques-unes seulement, répétons-le, parmi les
pièces inestimables qui composaient le trésor.

Or, aucun procès-verbal n'a été dressé à la Mon-
naie de l'arrivée du trésor à Saint-Denis, comme il
était de règle avant Ia fonte.. A part les sept pièces
que l'on peut voir au Louvre, Ie trésor de l'abbaye
royale a mystérieusement disparu.

En 1939, le commandant Le Clerc devenait pro-
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L'ENIGME FASCINANTE DE LA DIMERESSE
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priétaire d'un domaine situé à la limite de Messy,
en Seine-et-Marne, La Dimeresse.

Dans un grenier, il découvrit un vieil acte de
vente par adjldication à un citoyen Delacour, daté
du 4 oôtobre 1792, qui piqua sa curiosité; on pouvait
y lire: << IJne maison, grange et terre, sise à Messy,
itépendant ci-devant de I'abbaye de Sair:{-Denys en

France. >>

Le commandant Le'Clerc, ancien officier de l'état-
major de Lyautey, était aussi un passionné de radies-
théiie. Il entreprit des recherches dans le sous-sol
de sa nouvelle- propriété et détecta tout un réseau
de souterrains dont il s'employa à dresser une carte.
Il put également se procurer le livre de Dom Félibien
qui tui âpprit que cette << maison » de Messy servait
aux bénédictins pour prélever Ia dîme en or. Par
ailleurs, le commandant s'aperçut. que les radiations
émises par les planches du livre représentant des

pièces du trésor de Saint-Denis étaient semblables
à celles provenant de son sous-sol.

Le commandant Le Clerc sait que cinq fois au
cours des siècles, durant les périodes troublées, les
moines de Saint-Denis ont caché leur trésor hor§ de
I'enceinte de l'abbaye pour l'y ramener ensuite. Il
constate que des possessions des bénédictins, celle
de Messy est Ia plus proche de Saint-Denis. Il
s'étonne que les moines, en 1793, n'aient pas iugé
utile de mettre, une fois de plus, le trésor à l'abri.
Alors, il se pose une question à laquelle, durant
vingt ans, il essayera d'apporter une réponse : le
trés-or de Saint-Denis n'est-il pas caché à ta Dime-
resse depuis Ia Révolution?

Prudent et modeste, le commandant Le Clerc
commença par demander l'avis de radiesthésistes
éminents. Plusieurs lui confirmèrent I'existence de
souterrains et la présence d'or et d'argent. Puis, peu
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à pgT, c'est spontanément que radiesthésistes et
magiciens se présentèrent à La Dimeresse. Leurs
conclusions rejoignaient. celles de leurs prédéces-
s:ys. Uqe magicienne détecta dans une ailêe proche
de la maison une sépulture: cinq moines dad Ieurs
cercueils dg plomb dont un n,âvait plus de tête.

Le cas. de La Dimeresse devint célèbre. Nombre
de personnalités départementales s,intéressaient à
I'affaire. D'autres peisonnalités politiques, dont cer-
taines occup-elt maintenant une place prépondérante
dans I'opposition, étaient prêtes â investii des fonds
nécessaires à des fouilles. 

-

Et des fouilles eurent lieu effectivement. Le
commandant Le Clerc fit creuser une dizaine de
puits 

-en différents endroits : partout, on ne trouvait
qu9. de.s nappes d'eau. On effectua un sondage jus-
qu'à vingt-sept mètres de profondeur, à un ëndroit
où un radiesthésiste avait détecté une salle souter-
raine _circulaire, contenant de l,or et de l,argent,prï qu mur d'enceinte de Ia propriété e

Enfin, en 1954, dans la côur^ du poulailler, on
découvrit en creusant, des marchès quf s,enfonçâient
dans Ie sol. Elles menaient à un pêrtuis, lui-même
barré par u_n mur; 

- 
tous les espoiir etuiËni--pàï-ir.

Seulement, Ie pertuis menaçait de s,écrouler ïur les
chercheurs et pour les mêmes raisons, il était impos-
sib.t9. de percer- le mur. On reboucha et l,opiàion
publique se désintéressa de l,affaire. ^

Solitaire, Ie commandant Le Clerc poursuivit ses
recherches jusqu'en 1961, date à Iaquèlle il mourut
sals .avoir pu réaliser son rêve: retrouver l,épée de
Charlemagne, Ia châsse de saint Louis et le büste de
saint Benoît.

De_puis,, sa veuve voyage beaucoup pour oublier
sa solitude: Elle ne se sênt pas de tailie à poursuivre
seule les recherches que sôn mari avait àntreprises
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et se désintéresse, par la force des choses, du trésor
de La Dimeresse. Aussi, l'histoire est-elle totalement
retombée dans I'oubli. \

Et pourtant, uh certain nombre de points sont
autant d'indices permettant de croire gqe [e comman-
dant Le Clerc était sur Ia bonne voiè.

Jouxtant un très vieux cimetière à demi aban-
donné à peu de distance de La Dimeresse, existe
une propriété appelée Ie « Trou d'Argentl» sans que
personne puisse expliquer l'origine et la raison,,de
ce nom.

A Ctaye-Souilly, agglomération distante d'environ
deux kilomètres de La Dimeresse, les vieilles gens
se souviennent que dans leur jeunesse déjà, donc
bien avant que le commandant àchète La Dimeresse
e,t entreprenne ses recherches, tout le monde parlait
de « Ia cache des moines où se trouve le trésor de
saint Denis, près de Messy ».

La région est, par ailleurs, un véritable labyrinthe
de souterrains dont La Dimeresse semble bien être
le næud; l'un d'entre eux débouche sur le canal de
I'Ourcq à environ mille cinq cents mètres, un autre
part de l'église et se dirige vers La Dimeresse, un
autre encore a été, découvert, au siècle dernier, lors
de Ia construction de Ia mairie, toujours à proximité
de La Dimeresse.

Il existe également un souterrain reliant la pro-
priété à une autre maison située à Vineuil et où les
bénédictins de Saint-Denis percevaient la dîme en
blé et en avoine, tout comme ils la percevaient en

"t'irlltH;mment encore, on en a découverr un
sous la chaudièré de chauffage central de la ferme
Bouquin, au centre du pays: la chaudière s'était
enfonée dans le sol, il à fallu cimenter. On peut
voir aussi, dans un champ proche du canal, 

-une
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r
surface de terre assez importante qui s'est affaissée
par rapport à l'ensemble.

Enfin, fait troublant, bien avant qu'il entreprenne
ses premières fouilles, alors que I'histoire était encore
ignorée de tous, le commandant Le Clerc reçut [a
visite de quatre moines bénédictins accompagnés
d'un radiesthésiste qui lui proposèrent pour La Dime-
resse des conditions d'achat àssez alléèhantes.

Avec La Dimeresse, les amateurs de course au
trésor ont peut-être une nouvelle chance de vivre
une belle aventure : Mme Le Clerc, comme nous
l'avons dit, aime les voyages. Pour visiter la Suède ou
I'Egypte, elle entend vendre une partie de sa pro-
priété, justement celle où se trouve situé, près du mur
d'enceinte, l'endroit où les radiesthésistes avaient
localisé la salle souterraine circulaire. <. Si mon ache-
teur trouve le trésor, tant mieux pour lui », explique-
t-elle, et la maison est peut-être une piste.

En effet, un autre souterrain passe sous cette mai-
son que vend Mme Le Clerc. [,'orifice en a main-
tenant été comblé.

<< Notre prédécesseur était un entrepreneur en
maçonnerie, il habitait ce bâtirnent et non pas celui
dans lequel mon mari et moi sommes installés. Un
jour, il s'aperçut que la gouttière fuyait. Il plaça un
tonneau contre le mur, sous la fuite. Le lendemain,
le tonneau avait disparu dans une véritable excava-
tion : pour le reboucher, notre nlaçon dut y jeter des
tonnes de terre et de gravats divers. » Elément inté-
ressant si I'on se souvient que le commandant Le
Clerc avait détecté une galerie juste en face de cette
maison et qu'à l'autre bout du parc, juste dans I'axe,
d'éminents radiesthésistes situaient la fameuse salle
circulaire : ' 

'
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,. LE DERNIER MAGOT DE MANDRIN

E dimanche I I mai 1755, des troupes françaises,
commandées par Ie capitaine Magalon de la Mor-
lière, encerclaient Ie château de Rochefort, près de
Pont-de8eauvoisin, à proximité de la frontière fran.
çaise, mais en territoire piémontais.

Dans une petite pièce, ou plutôt un réduit, auquel
on ne pouvait accéder que par une échelle mobile,
les soldats qui fouillaient rnéthodiquement le château
découvrirent Louis Mandrin, le fameux contreban-
dier, caehé sous des fagots de rames.

Mandrin, qui avait échappé jusqu'alors à toutes
les patrouilles, aux douaniers, aux soldats, aux bour-
geois, et se riait des dangers avec une désinvolture à
peine concevable, se faisait capturer par la trahison
de sa maîtresse.

Conduit sous bonne escorte, le chef des contre-
bandiers était amené à Valence pour y être incarcéré
et jugé, treize jours plus tard, par la « chambre
ardente », tribunal spécial chargé de la répression
de la contrebande.

Ses juges Ie condamnèrent à être'roué vif.
Le surlendemain du verdict, à 17 heures 30, Man-

drin, âgé: seulement de trente ans, fut exécuté devant
6 000 porsonnes silencieuses. Attaché sur Ia roue, Ies

'84

bras en croix, il reçut sans murmure six coups de
barrè de fer sur chacun de ses membres puis fut
étranglé.

Celui qui finit ainsi, au printemps 1755, sur une
place de Valence, sera toujours un personnage
contesté et sibyllin: pour les uns brigand sans foi ni
loi, voué à jamais au mal, pour les autres hors-la-
Ioi romantique, qui n'eut que « le tort de naître cin-
quante ans trop tôt ». La légende s'en étant emparé,
on ne saura jamais lesquels ont raison, lesquels sont
dans l'erreur; on ne saura jamais qui était réellement
Mandrin. Même sur ses origines et les voies qui l'ont
conduit au crime, les avis demeurgnt partagés.

Toutefois, si nos historiens n'ont guère apprécié le
personnage, ils se trouvent d'accord pour reconnaître
que Mandrin devint riche, très riche même, et que
sa fortune ne fut pas retrouvée, ni par les soldats de
Louis XV, ni par les futurs chercheurs de trésors.

C'est en 1750 que Mandrin commença à se mêler
aux bandes de contrebandiers qui tenaient la mon-
tagne dauphinoise et écoulaient, dans la région, le
tabac hollandais de Suisse et de Savoie. Après avoir
quelque peu fabriqué de Ia fausse monnaiè, dans la
grotte de La Balme, le jeune homme devint vite leur
chef. En cinq ans, grâce à son audace et à son intel-
ligence, il parvint à amasser une véritable fortune.
Et pour I'abattre, les fermiers généraux devront mobi-
liser une véritable armée et, finalement, violer des
frontières, ce qui coûtera 35 000 livres de dommages-
intérêts à Ia Couronne.

On a beaucoup parlé des cachettes du trésor de
Mandrin qu'on situe aux alentours de ses bases habi-
tuelles. Mais, en fait, il existe certainement plusieurs
trésors. On a zvîfi:Êê Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs,
son village natal, dans l'Isère, la grotte de La Balme,
en Faucignv, dans laquelle s'ouvre un puits très pro-
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fond qui passe, aux yeux des habitants, pour abriter
un trésor gardé par un bouc noir, la « Pierre à cache
à Mandrin », dans un petit bois près de Magland,
bloc monolithe de cinquante mètres carrés reposant
comme un dolmen sur d'autres blocs de pierrês, qui
fut dérnoti à la fin du xrx. siècle. Une autre grotte
abriterait également des richesses de Mandrin, celte
de La BalmeJes-Grottes, sur les bords du Rhône;
elle comporte un enchevêtrement de galeries et un
lac souterrain. On peut y voir la, galerie de Mandrin,
la tour et la chambre de Mandiin, etc. L'ensemble

Toute§ ces caches peuvent être sérieuses, il pour.
rait même en exister d'autres, mais rien ne permet de
I'assurer.

il r*anche, Ie plus sûr et Ie plus logique des tré-
sors de Mandrin peut être recherché hors des limites
de la Savoie et du Dauphiné, sur les premiers contre-
forts de la montagne bourbonnaise.

Entre 1752 et l'hiver 1753, en effet, Mandrin
circula uniquement en Dauphiné. Un camp fut cepen-
dant formé devant Valence avec deux postes de
soldats à la Côte-Saint-André et Grand-LeffipS, si
bien qu'au début de 1754, lorsque Mandrin rentra
en France avec de nouvelles marchandises, il lui fut
pratiquement impossible d'opérer sur son terrain
habituel. Il décida donc d'écouler des denrées d'un
prix relativement élevé pour un volume minimum
(tabac, flanelle, tissus d'indienne) vers des territoires
difficiles à surveiller. Il monta ainsi, au cours de
l'année 1754, avec une bande composée de vaga-
bonds, de déserteurs, mais aussi de soldats et d'offi-
ciers licenciés à la fin de Ia Guerre de succession
d'Autriche, deux fructueuses expéditions à travers Ia
Bourgogne et le Massif Central, au cours desquelles
il réalisa ses plus fameux exploits, aux dépens des
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employés des férmes, receveurs des greniers à sel et
entieposeurs de tabac. La seconde, à elle seule, devait
lui rapporter 97 000 livres, (< sans compter les autres
profits », pour un périple de vingt-cinq jours.

Mais ces deux raids eurent pour conséquence
I'envoi du régiment de Mongiron-en-Forez et Beau-
jolais, et la mise en place de troupes considérables
aux frontières de la Franche-Comté et du Dauphiné.

Mandrin avait assemblé ses hommes dans la région
d'Aix-les-Bains. Le l0 décembre, il feint de remonter
sur Genève et cinq jours plus tard, il réussit à fran-
chir Ia frontière du côté de Pontarlier et, chevau-
chant à la tête de ses deux cents cavaliers, « habillé
de drap gris avec une veste de panne rouge et une
Iarge ceinture où pendait un couteau de chasse », il
dépassa Dôle. Le'1.7, il est à Seurre, le 18, il parvient
à Beaune, le 19, il prend Autun, autant de villes où
il ramasse un important butin.

Toutefois, !e 20 décembre, les contrebandiers
furent surpris à Gueunand, en Côte-d'Or, et attaqués
par les hussards et les dragons de M. de Fischer lan-
cés à leur poursuite. Mandrin y perdit quarante-deux
hommes, dont deux de ses lieutenants, autant de che-
vaux et quantité d'armes.

Ces événements amenèrent Mandrin à dissimuler
un important trésor, hors de ses bases.

Le contrebandier rassembla les débris de sa bande
et décida d'abandonner le pays plat pour gagner les
régions montagneuses du Bourbonnais où il espérait
échapper à l'étreinte de ses poursuivants et se rallier
drautres équipes de contrebandiers. A marches for-
cées, il traversa la Saône-et-Loire, dépassa Moulins
et s'enfonça dans l'Allier et la montagne bourbon-
naise. Il savait que Fischer et ses trois cents cava-
liers étaient'lancés derrière lui et songeait:,déjà à
mettre à l'abri Ie butin amassé en Bourgogne.
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Deux accrochages, dans cette montagne:même où
it' croyait passer inaperçu, allaient achever de le
decider.

Arrivé à Châtel-Montagne, Mandrin se détourna
soudain de sa route pour se diriger vers l'ouest.
Après ce crochet, la bande repartit vers Saint{lément
qu'elle traversa le 22 décembre. Ensuite, ce fut la
fuite éperdue à travers la Loire et le Puy-de-Dôme.
IÂ24, tres fuyards parvinrent à Marsac où ils se ravi-
taillèrent chez.M. Dupuy de la Grand'Rive qui remar-
que: << Quarante chevaux qui étaient blessés, harassés
et n'étaient point chargés [...] »

A I'est de Vichy, une rivière vive, qui court sur
un lit de galets et va se jeter dans 

" 
le Sichon, ser-

pente entre des collines dénudées semées de blocs
de pierres: la combe des Malavaux, ce qui signifie
Ia « vallée maudite ». AutrefoiS, il y avait là un
hameau dont il ne reste à peu près rien, sinon une
vieille et pittoresque aubergè, « Le Relais de l'Empe-
reur ». Les tirs de mine, provenant des carrières voi-
sines, se répercutent dans l'écho des collines où pul-
lulent les vipères rouges, et Ie voyageur ne s'arrête
guère en cet endroit étrange et inhospitalier, tout
pressé qu'il est de gagner Vichy. Pourtant, il pour-
rait y apprendre des détails intéressants. Les vieux
racontaient jadis que Mandrin, alors qu'il chevau-
chait entre Châtel-Montagne et Marsac, êtait venu
ici cacher un trésor qui ne fut jamais retrouvé, dans
un souterrain ou une fosse creusée quelque part
dans une colline, derrière l'auberge. Celle-ci, à i'est
de la rivière, abritait alors deux petites carrières
abandonnées depuis de nombreuses années.

Pourquoi la vallée passe-t-elle pour maudite? Man-
drin n'y est pour rien; la responsabilité en revient
aux Templiers criminels qui occupaient un château,
bâti sur une colline dominant Ia combe. Ils avaient
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ramené tne Sarrasine d'Orient qui, trompée par
ce'lui qu'elle aimait,'se jeta dans un puits.

Le château devint ruines, mais il y a quelques
dizaines d'années, on pouvait encore voir le « Puits
du Diable » et Ia <<rFontaine des Sarrasines ».

Enfin, existait entre le château des Templiers et
celui de Virmeux un souterrain dont l'entrée ébouléc
pourrait se retrouver si l'on parvenait à détruire la
végétation qui la masque. Ce souterrain abrite d'ail-'
leurs, selon Ia légende, un jeq de boules en or.

Mais les abords de l'ancieh château sont maudits'
et hantés par les âmes des templiers et de Ia « folle
des Malavaux », cette Sarrasine qui se jeta dans le
« Puits dù Diable >>. Le rusé Mandrin, si bien ren-
seigné par un réseau d'espions, connaissait-il ces
légendes, ces superstitions et la terreur qui s'accro-
clraient aux Malavaux, d'où son idée de les utiliser?

Toujours est-il que ce site, qui aurait pu si bien
garder son trésor, se trouve à quelques kilomètres
à l'ouest d'une ligne imaginaire Châtel-Montagne-
Marsac et, à Marsac, Mandrin arriva avec des che-
vaux (, qui n'étaient pas chargés ».

Après cette ville, Mandrin et sa troupe se livrèrent
à quelques nouvelles « réquisitions » chez les entre-
poseurs de tabac, à Cervières, Noirétable, I-a Chaise-
Dieu, qui leur rapportèrent encore pas mal de louis.

Mais, dans la nuit du 25 au 26 décembre, les
contrebandiers se heurtèrent à un détachement des
volontaires de Flanclre et du Dauphiné commandé
par M. de Turbey de Larre. Les survivants jetèrent
leurs armes dans un marais et se dispersèrent. Cer-
tains, surtout des blessés, furent pris mais Mandrin
Iui-même disparut totalement jusqu'à ce mois\ de
1755 où on le captura au château de Rochefort.

Comme il était amené sur les lieux de son exécu-
tion, Mandrin promena son regard autour de lui, sur
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les hornmes,venus assister à son supplice. il demanda
alors s'il n'y avait pas quelque Savoÿard dans l,assis-
tance; un manouvrier, originaire de Frasses, près de
Saint-Félix, parvint à se glisser jusqu,à lui. 

'ltiandrin

Iui chuchota alors quelques mots â I'oreille, parmi
Iesquels revenaient ceux de « bassin »-et .,'sôm-"
importante ». « En tout cas, lui conseilla-t-il ensuite,
lorsqu'on vendra mes eftets, achète la housse de
mon cheval et tu seras content. »

Le manouvrier se le tint pour dit. A I'encan, il
acheta la selle du cheval et y trouva, cousue et dissi-
mulée, une somme de pièces d'or. Ii se trouva alors
dans l'aisance ainsi que, par Ia suite, tous ses descen-
dants.

Or, cet homme, o_riginaire de Savoie, qui reçut
les- confidences de Mândrin à Valencô, 'dans 

la
prôme, devenu riche, ne retourna pas dans'sonlfay, :il alla se'fixer du,côté de vichy, non loin des irrlala-
vaux, là où vit encore sa famiiie.

De plus, au xvrrre siècle, on appelait les Mala-
vaux aussi bien << bassin » gu9 u combe » du fait jus-
tement de ces petites carrières qui y avaient été
exploitées, non loin de celles qu; l;on peut voir
aujourd'hui.

Cependant, le manouvrier de Valence ne trouva
pas le trésor de Mandrin. Eut-il peur, en cette épo-
que superstitieuse, des Iégendes êt des malédictions
qui s'attachaient aux ruines du château et au site
en général, ou bien ne parvint-il pas à se repérer avec
leg in_dicqtions, sans doute trop vagues, fournies par
Mandrin? Toujours est-il quê le -trésôr 

des Mala_
vaux reste à découvrir et què deux points condition-
nent sa recherche: retrouver l'entrèe du routeiiain
des templiers et I'emplacement exact des anciennes
carrières.

. ':) !
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O"aTPANT une position clef èntre 'la Bour-
Bogne, Ie Lyonnais et l'Auvergne, le château de
Montgilbert, situé en pleine montagne bourbonnaise,
s'est- toujours révélê d'une importance stratégique
considérable. .1l

Aujourd'hui, de la redoutable forteresde, il ne
reste que quelques pans de tours et de murailles
écroulées, contournés par Ie ruisseau de la prison,
assaillis par une végétation envahissante. Tout àutour,
s'étend Ia montagne bourbonnaise, sauvage, secrète
et mystérieuse, avec ses bois touffus, ses torrents et
ses hameaux perdus au fond de la lande.

Montgilbert fut construit au xr" siècle par Urfé
de Champely puis, ensuite, occupé par la famille
Montgilbert-Le Mayet, « redoutabtres aventuriers,
assure la chronique, dont la principale occupation
était de détroussei les marchanàs et les voyageurs ,.

Des légendes, à Ia fois sinistres et romaitiques,
se rattachent à ces ruines sauvages que les dernières
fileuses racontaient en tremblant aux veillées, il y
a un siècle encore, au hameau de Chevaldrigon,
voisin de Montgilbert. On parlait de ce ;jeuné et
cruel seigneur, qui ayant donné un bal, avait ras-
semblé tous les jeunes gens et jeunes filles de sa
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baronnie, et les avait obligés à danser pieds nus.
Au plus fort de la fête, il s'était alors amus6 à jeter
des charbons ardents sur le sol et avait pris un
malin plaisir à observer les contorsions des danseurs
et à écouter leurs cris de douleur. On racontait aussi
l'histoire de l'un des derniers barons de Montgil-
bert. Celui-ci, ainsi que toute sa famille, entretenait
une particulière animosité, d'ailleurs réciproque,
avec les seigneurs de Saint-Vincent, un château du
voisinage, Le jour de ses noces, il invita tout le
paÿs, à l'exclusion de la famille ennemie. La douai-
rière de Saint-Vincent en conçut un ressentiment
d'autant plus grand que, des tours de son château,
elle pouvait contempler les feux de joie allumés à
Montgilbert. Or, elle s'adonnait à la magie noire et
la kabbale n'avait plus de secret pour elle. On Ia
vit désormais errer des journées entières sur les
bords du ruisseau de la prison. Elle lança uL sort
à l'héritier de Montgilbert, pour qu'il soit d'une
Iaideur à faire peur. Une fille naquit et sa laideur
fut telle, que seule une fille de serf accepta de lui
servir de nourrice. Dès lors, le seigneur de Mont-
gilbert devint sombre et taciturne et, sous prétexte
d'écarter le mauvais sort, il égorgeait dans les bois
tous ceux qu'il rencontrait autour de son manoir.
Pourtant, la nourrice, qui ne cessait de prier pour
la petite fille, reçut un jour la visite d'une fée qui
lui prédit que l'héritière de Montgilbert serait un
jour.la plus belle jeune fille de toute la contrée.
C'est-ce qu'il advint, mais, entre-ternps, les parents
disparurent sans que personne sût jamais ce qu'il
êttait advenu d'eux. Mais la personnalité Ia plus
extraordinaire et la plus marquante attachée aux
murs écroulés de Montgilbert, fut celle de Don
Rodrigo Gutteriez de Villandrando, comte de Riba-
deo, noble castillan.
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Ce seigneur, complexe et hors du commun,
avait d'ailleurs une ascendance française, étant le
petit-fils de Pierre Ie bègue de Villaines, demeuré
sur place après l'expédition espag[ole de Bertrand
Du Guesclain, et dont la fille avàit épousé un comte
de Ribadeo.

Iæs débuts en France de Rodrigo de Villan-
drando, à la tête d'une petite bande de routiers,
furent modestes. Très vite, le caractère exceptionnel
du Castillan s'affirma et, de toutes parts, les aven-
turiers vinrent se joindre à lui. Dès 1427, assié-
geant [-a Planèse, il disposait de cinq mille merce-
naires. Son courage et sa fougue déclenchaient
l'enthousiasme de ces hommes de sac et de corde
qui liaient leur sort au sien et pour lesquels il
était devenu une sorte de demi-dieu. Ainsi, aî 1431,
il envahit les terres auvergnates de Bertrand de la

'Tour; bannière au vent, il entre dans Ambert. Et
les Etats d'Auvergne, pour freiner son avance, lui
font payer rançon par l'intermédiaire d'un riche
marchand de Clermont. « Toujours à cheval par
les chemins, rapporte Marcellin Boudet qui lui
consacra une étude, franchissant d'énorrres traites
avec l'élite de ses troupes montées sur des chevaux
de grande allure, il courait de province en province,
Ievant des rançons sur'les moindres villages, faisant
tuer les otages et brûler les paillotes de ceux qui
ne payaient pas à l'heure dite, enlevant tout le
butin portable, s'enrichissant des pays'qu'il traversait
et tout autant de ceux qu'il ne traversait pas, en
se faisant payer l'exemption de passage. »

Toutes ces années de pillages et de guerres enri-
chirent considérablement Villandrando. Au butin
qu'il prélevait lui-même venait s'ajouter l,br des,
princes qui l'employaient et les rançons des villes
ou des Etats qui préféraient ne pas courir Ib: risque
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{q ru présence. Alnli, par deux foiq pour conquérir
I'Auvergne, il se fait payer par. Georges de la-Trô
moille et, en 1434, il se faii donner six mitle écus
d'or par Robert Dauphin afin de le rétabtir en son
évêché dâlbi. Cetui-ci était, semble-t-il, son oncle,
ce qui- ne l'ernpêcha pas de piller le Languedoc.

Rodrigo-de Villandrando n'acceptait ôe manger
que dans de Ia vaisselle d'or, à Ia iigueur d,arge-nt,
et son amour pour les pierres précieuses était tel
qu'il en portait sur lui en quantité: à côté de ces
gemmes, les bijoux des princes auxquels il louait ses
services faisaient pâle figure.

Ce singulier chef de bande, en fait à Ia tête
d'une armée aussi puissante que celle des grands
féodaux; possédait §a propre ôhancellerie; aiait à
son service quantité de pages et d'écuyers, et s'entou-
rait d'une cour de gentilshommes. pour toutes ces
rais-ons, on l'avait surnommé << I'empereur des pil-
lards ».

- Cependant, cet aventurier semblait avoir par-
fois des élans d'héroisme et s'engageait pour 

-des

causes qui ne lui rapportaient rien.-Ainsi, dès 1430,
il affronte. avec sa troupe les armées du prince
d'Orange, d.! dqcs de Bourgogne et de Savoie qui
convoitaient le Dauphiné, à la bataille d,Authon,
bataille eg!- {ut d'ailleurs une victoire pour le parti
français. Villandrando eut quand même sa rdom-
pense: le roi le fit écuyer de son écurie et les Etats
du_pauphiné lui donnèrent la seigneurie de puzignan.

. En 1432, alors qu'il pillait atlégrement le Limou-
sin, i[ abandonna cettè guerre lvantageuse pour
remonter sur Orléans, rejoindre I'armée- de Riche-
pon! et participer à la bataille de Lagny qui.sauva
la,région parisienne des armées de Vtàrwick. Char-
les VtrI-.Ie fit,chambellan
, Après la.victoire d'Authon, en 1432,, le ,roi- de

94

France chargea Villandrando de garder Ia fron-
tière bourbonnaise faêe aux Bourguig4ons' il en
profta ê'aillzurs pour ravager Forez, Beaujolais,
Velay, Bresse, Mâconnais.

Après la bataille de 'Lagny, il épousa Marguerite,
sæuf naturelle db Charles de Bourbon, auquel il
donna huit mille écus d'or, « faible partie du fruit
de ses rapines ». 'Le contrat fut enregistré à Cusset
le 24 mai 1433. Ce fut le couronnement de toute
sa carrièro d'aventurier: le sort de Villandrando se

trouvait lié aux destinées du Bourbonnais.
En 1434, le Castillan fut engagé par les Bour-

bons qui le chargèrent de garder la frontière de
leur province. Il s'installa alors au château de Mont-
gitUrit et fit occuper par ses bandes les châteaux de
Billy, Montaigu, Varennes, Moulins et Arisçlle. A
partir de ces bases, il pilla le Mâconnais, le comtat
Venaissin, le Rouergue en harcelant les Bourgui-
gnons qui stationnaient en Bourbonnais puis, dans
un second temps, il franchit la 'Loire, s'installa à
Charlieu et reprit ses expéditions.

Pourtant, il 
-semble 

qué Ia chance l'abanddnna.
Une ordonnance de Charles VII le bannit du
royaume en 1437 pour avoir prêté son concours à
la conspiration d'Angers. Les chroniqueurs rappor-
tent, à cet effet, qulil « s'était hâté d'accourir pour
participer à la curée. »- 

Que fit-il? Le point n'est pas clair. Pour Marcellin
Boudet, il aurait gagné les Dombes, tandis que
divers chroniqueurs rapportent qu'il se retrancha à
Montgilbert. Quicherrat, son principal biographe,
se cantonne, lui, dans une prudente rÉserv€: on perd
sa trace jusqu'en 1438. Cependant, on le retrouve
guerroyant cbntre les Anglais elr Quercy, en Borde-
[ais, puis en Languedoc I'année suivante. Ce sera
d'ailleurs l'aunée 

-de son départ. Après plusieurs
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entrevues secrètes avec le dauphin (le futur:I-ouis XI)
et un fiaitê d'évacuation signé, en mars 1439, avec
son beau-père, Charles de Bour6on, Rodrigo Gut-
teriez de Villandrando regagne l'Espagne. Il n'en
reviendra jamais.

Une tradition orale, solidement établie, affirme
qu'un trésor, enfoui par Rodrigo de Villandrando,
se trouve dans les ruines de Montgilbert, sous Ie
donjon ou l'une des tours, <, à une trentaine de
mètres de profondeur ».

C'est en 1434 que Rodrigo de Villanclrando
occupa effectivement le château, s'appuyant pour
cela sur une clause de son contrat de mariage avec
Marguerite de tsourbon, stipulant qu'au cal où le
château d'Ussel, apporté en dot par la jeune femme,
ne lui paraissait pas suffisamment logeable, Ie duc
serait tenu de lui en fournir un autre, ., de même
force et dignité. »

Le légitime propriétaire de Montgilbert, Philïppe
de Viepne, ayant sans doute jugé prudent de ne pas
s'opposer au Castillan, se réfugia dans ses terres
du Breuil. Il ne devait récupérer son bien qu'en
1439.

Lorsqu'il fut déclaré hors la loi par Charles VlI,
toujours selon la tradition, Rodrigo de Villandrando
se réfugia tout d'abord à Montgilbert. Puis, voyant
que la situation n'évoluait pas en sa faveur, il enfouit
ses principales richesses, monnaies et objets d'or,
ne gardant avec lui que les pierres précieuses qui lui
étaient si chères et présentaient l'avantage d'un
faible volume. Il passa ensuite dans les Dombes,
n'en revenant ,que pour partir directement guer-
royer contre les Anglais.

Villandrando savait son ,trésor en sûreté, ot,
lorsque intervjnt Ie traitê d'évacuation, signé avec
Charles de Bourbon, il passa en Espagne, depuis
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le Languedoc, sans le récupérer, esp'érant revenir en
France pour,y poursuivre les activités qui lui avaient
si bien réussi ' jusqu'alors. Mais son départ ne fut
suivi d'aucun retoui, et c'est la raison pour laquelle
Ie trésor de l'aventurier dort toujours sous les ruines
oubliées de Montgilbert.

Montgilbert no fut pas rasé par Richelieu, ni
détruit par les fureurs populaires. Il eut une fin
beaucoup moins banale. Peu avant Ia Révolution,
I'héritier du fief se plaisait beaucoup au château, au
milieu de ses forêts et de ses montagnes, et refusait
obstinément de monter à la cour et d'y faire carrière
de gentilhomme. Or, sa mère, Marie de Saulx-
Tavannes, nourrissait de grandes ambitions à sor
égard. Profitant de l'absence de son fils, elle fit
démonter toutes les chevilles de la toiture.

Ce château, qui eut une fin peu glorieuse après
un passé si chargé, fut construit sur I'emplaccment
d'un ancien fort romain. On a d'ai'lleurs retrouvé des

armes, des poteries et des fragments de tuyauteries
lors de travaux d'adduction d'eaü, effectués pour la
commune de Ferrières. 'Ces divers vestiges se trou-
vent actuellement à Lyon, dans une salle de'musée.

En 1966, un jeune homme de Vichy, Claude
Grassion, décida de sauver le site, considéré pour-
tant sur Ie plan cadastral comme <( une friche de
trois hectares ». Llannée suivante, il commença
tout seul un travail démesuré, puis reçut l'aide du
Club des Jeunes de Busset. 'En 1968, il reprit les
travaux avec un étudidnt aarisien, Jean=François
Résamme, des Beaux-Arts, et quelques-uns de ses

camarades. Toute cette entreprise fut menée sans

aide, avec ses seuls moyens financiers, dans I'indif-
férence totale de I'administration. Pourtant, il esf
prêt à recommencer.- 

,Les jeunes gens bénévoles de Montgilbert auraient
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pu découvrir le trésor, pai hasard. En effet, celui-
ci n'est pas un mythe. Il y a quelques années, un
missionnaire, éminent radiesthésiste, conduit à Mont-
gilbert par un érudit de Vichy,_conclut son e.xpé-
rience par ces seules paro-les : << Il y a de l'or ici. »

Et, s'il a découvert un carrelage ancien autour du
puits, au centre de la cour d'honneur, Claude Gras-
sion a également eu Ia certitude qu'il existait au
moins deux, sinon trois étages de salles souterraines
sous le château. Cela explique que l'on n'ait jamais
pu découvrir l'entrée des souterrains jusqu'à présent,
assez nombreux pourtant: ils partent de ces salles.

L'un d'eux, longeant la commune de: Ferrières,
,,et traüersant la vallée, rejoint le château de Chappe,
un édifice du xrÊ siècle certainement construit sur
un site plus ancieo. rl-e second va beaucoup plus au
nord, jusqu'au château de Chantelle at, enfin, un

' dernier - connu - dssssnd jusqu'au ruisseau.
Les ,vieilles gens de Ferrières se iouviennent qunau

: début'du siècle le château se trouvait dans un bien
meilleur état. M. ,Laurent, un sabotier âgé de quatre-
vingt.dix-neuf ani, 116ur * rapporté l'existencq du
souterrain descendant jusqu'à la rivière. Dautres
personhos mentionnent, liexi§tence d'oubliettes, encore
très, visibles il y a soixante ans et aujourd'hui
obstruées

Le maire de Ferrières se rappelle une légende
baarce: Rodrigo de Villandrando aurait fait jeter,
dans le puits du milieu de la cour d'honneur, un
chien, un bæuf et un homme, pour voir lequel des
trois résisterait le plus longtemps... ,Et ce fut l'homme,
Pourrait-on chercher une queloonque signification
symbo-lique'à ce dernier mystère de Montgilbert?

xur

L'OR ET LâRGENT
DE I-A TOUR JEAI\I,I{E-D,ARC

L" Normandie peut être considérée cCIrnme Ia
terre d'élection des trésors cachés. Dans Festuaire
de la Seine, face à Quillebæuf, gît l'épave envasée
du Télémoque qui transportait, dii-on, une partic du
trésor de ,Louis XVI. A Jumièges, c'cst unc statuc
en or de saint Philibert qui serait entcrrée à proxi-
mité de l'if du cloître. A Foulbec et à Tracy-Bbcage
on afrrme l'existence de deux authentiques trésors
mis à l'abri par les Anglais lorsque, en 1449, ils
furent c.ontraints d'ahandonner la,,,Nôrmandier Tré-
v!ères, Mortagne,, Domfront, Thury-Harcourt, r au-
tant de noms, autant de trésqrs remontant au Moyen
Ag., aux guerres de religion ou à Ia Révolution.
Une tolle abondance a permis des découvertes sen-
sationnelles: en 1830, à Berthouville, soixante-
douze pièces en argent massif, datant de la période
gallo-romaine, ont été mises à jour. En 1954, ce
sont deux jeunes scouts qui découvrent, dans les
ruines de Saint-Wandrille, l'un des trésors de l'an-
cienne abbaye. Il y a trois ans à peine, à Fécamp,
des ouvriers ont découvert un vase de grès: il
contenait trois mille pièces d'or de différentes épo-
ques. C'était simplement Ie trésor dps ducs de Nor-
mandie!
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Mais la ville de Rouen détient ,§âo§ doute le
record des trésors cachés. Si celui de la Gargouille
appartient à .la légende (encore que'l'on ner puisse

;ârirAs, en ce domàine, se prono,ncer avec'certitude),
i'existence de ceux de Robert Ie Diable aux Mou-
lineaux, d'Agnès ,Sorel au château du Mesnil, et
du bandit Duramé près de la côte de Valette ne
peut prêter, elle, à 

-aucune contestation. te trésor
de la- tour << Jeanne d'Arc » est aussi authentique,
ce qui n'implique pas, malheureusement, qu'il soit
facile à situer.

En 1562, les convulsions des guerres de religion
secoualent la France tout entière. Aux massacres

de protestants, perpétrés à Vassy et à Sens, répon-
6uif llinsurrectiôn 

-calviniste en mars et avril de
cette année sanglante. « 11 semblait qu'une immense
traînée de poudre éolatàt sur' tout le royaume »'
écrit Michelèt. ,Les pays de la 'Loire prirent la tête
.du mouvement, et la Normandie ne tatda pa§ à

les suivre sur Ie chemin de la violence et des excès

de toutes sortes,
« Le 16" iour. d'avril, vers minuit, cinq cent§

hommes armés prirent, en un moment, les plus
fortes places de la ville » rapporte Farin, historien
de Roüen. ,Les calvinistes s'emparèrent d'abord du
monastère des Célestins de NotreiDame du Val,
puis de la citadelle du Vieux'Palais, constru{e- sur
les bords de la Seine et, enfin, de l'abbaye de Sainte-
,Catherine-du-Mont. ü-a dernière place à opposer
quelque résistance fut le château Bouvreuil, prin-
iipatê forteresse de la ville. Mais le lendemain, q

midi, le capitaine Jean d'Etouteville-Villebon qui
la commandàit fit sa reddition: les huguenots étaient
désormais maîtres absolus de Rouen.

Un Fillage en règle commença, et les vain'quéurs
s'apprdprièrent une grande quantité de richesses.
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Rouen comptait alors environ cent vingt églises,
monastères et abbayes. Les calvinistes les saccagè-
'rent, déchirant les images, brisant les statues et les
vitraux, incendiant les chapelles. Certains prêtres
furent sauvagement massacrés. Le 3 mai, ils péné-
trèrent dan§ Notre,Dame, l'église cathédrale, à
l'heure où un chanoine, nommé Jean Martin, y
célébrait la grand-messe. [-.'à encore, ils détruisirent
tout ce qui leur tombait sous la main. Après avoir
dévasté la nef, ils prirent possession de la sacristie
où était entreposé Ie trésor et y postèrent un corps
de garde. i

Ouelques jours plus tard, ils amenèrent ,deux
orfèvres et leur firent rompre la contre-table du
grand ,autel : celle-ci pesait- cent quatre-vingt-deux
marcs d'argent soit quarante-cinq kilos, qu'ils char-
gèrent dans des paniers afin de les transporter, pour
la fonte, à t'hôtel de la Monnaie. Il en fut de même
pour ure foule d'objets: bénitiers, chandeliers,
encensoirs, croix, châsses en argent massif. L'ensem-
ble pesait au total deux cent cinquante kilos. Les
objets en or, on §'en doute bien, ne furent pas oubliés,
à commencer par lrne grande croix, un calice et
une image de Notre,Dame, pesant à elle seule plus
de'six kilos.

Outre ces précieuses pièces servant au culte, qulls
firent fondre à la Monnaie, les huguenots avaient
également fait main basse sur les réserves en numé-
raire de Notre.Dame, soit trois cents kilos en argent
et üeize en or. Enfin, toujours aidés de leurs deux
orfèvres, « ils firent découvrit la châsse de saint
Romain, qui était couverte de lames et d'annêaux
d'or, avec une quantité de pierres précieuses : ils
rompirent aussi d'autres reliquaires; les croix, la
crosse de l'archevêque et deux livres, couverts d'or,
qui servaient aux f&es solennelles )),rraconte le chro'
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niqueur Farin. Toutes ces richesses furent entassées
dans trois paniers qui furent, eux aussi, portés à
la Monnaie. Il est impossible d'évaluer avec préci-
sion le montant du butin que les huguenots reti-
rèrent du pillage de - Rouen. Toutefois, otr peyt
avancer, pour la cathédrale seule, le chiffre de six
cent quarante kilos d'argent et de quarante kilos
d'or, auxquels i[ faut ajouter bon nombr-e ds piertes
précieuses. Or Rouen comptait quelqud cent vingt
édifices religieux: presque tous furent pillés: on se
représente quel montant fabuleux dut atteindre
l'opération!

Ver§ la fin de I'année L562, les catholiques repri-
rent l'dffensive. En septembre, Charles fX, la reine-
mère et le roi de Navarre mirent, avec seize mille
hommes et deux mille chevaux, le siège devant
Rouen. l-e 13 octobre, le duc de Montgomery et
ses huguenots repoussèrent un premier assaut des
troupes royales. Dil jours plus tard, les catholiques
repartaient à l'attaque avec détermination, Cette

'tois, ils remportèrent une victoire totale et, pour
I ne pas demeurer en reste avec les protestants, ils''se ruèrent dans la ville à la poursuitel de leurs
ennemis qu'ils massacrèrent avei entrain.

Seuls, le duc de Montgomery et quelques-uns de
ses officiers sont parvenus à s'enfuir par la Seine,
en sautant dans une galère amamée devant Ie Vieux-
Palais. Bien qu'ils sé soient sauvés avec précipita-
tion, les fuyards ont sans doute emporté avec eux
quelques pierreries. Ce point d'histoire demeure
cependant difficile à vérifier, aucun chroniqueur
n'en faisant état. De toute manière, l'or et I'argent
ne sortirent pas de Rouen. La question se pose donc,
nette et brutale r eüo sont devenus tous ces trésors?
En effet, quelques pièces seulementn sur la quantité
dispartie, furent retrouvées à la Monnaie. Or, une

toz

tradition obstinée, gui a survécu ,aux siècles, ,situe
« aux environs » de la tour .Ieanne d'Arc la cachette
d'un important trésor. Cette tour était jadis le
donjon de la forteresse construite par Philippe-
Auguste, en 1204, lorsque celui-ci conquit la Nor-
mandie au détriment de Jean-sans-Terre. Château
de tracé elliptique, formé d'une vaste enceinte flan-
quée de huit tours entourant une cour ovale (le
donjon était incorporé à Ia muraille et ne se dis-
tinguait des autres tours que par ses dimensions
plus imposantes), le Bouvreuil joua jusqu'à la fin
du xvle siècle le rôle de principale forteresse de
Rouen. Sou§ la domination anglaise, Jeanne d'Arc y
fut retenue prisonnière, dans la tour nord-ouest,
face au donjon auquel elle a légué son nom.

C'est dans ce Eouvreuil que l'état-major huguenot
s'installa après la prise de la ville : il y resta les six
mois que dura l' « occupation » protestante. C'est
également dans ce château que furent entreposés
I'or et l'argent fondus à I'hôtel :de la Monnaie. 'Le
Bouvreuil, construit sur l'emplacement d'un ancien
amphithéâtre gallo-romain, était entouré d'un véri-
tabie tabyrinlhe souterrain :, certaings galeries
avaient été creusées au xttr" siècle, lors de l'édifica-
tion du château, d'autres remontaient à l'époque
gallo-romaine (l'une d'elles, contenant des sarco-
phages, a été retrouvée au cours de fouilles effectuées
ilyaquelquesannées).

Les huguenots connaissaient-ils ces multiples pas-
sages? Rien ne le prouve, mais rien ne dit le
contraire, et l'on peut même se demander si Mont-
gomery et ses officiers n'ont pas dû leur salut à
ün souterrain qui leur aurait permis, sans être
repérés, de rejoindre la Seine à partir du Bouvreuil.

Le duc d'Aumale, l'un des chofs de la Ligue, fit
raser le Bouvreuil, donjon excepté, en 1590. On
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ignore pourquoi exactement - et cela,,prêüs-le flanc
f toutei .les suppositions - mais on rsait qulen pro-
cédant à cette destruction, le duc fit, du même coup'
disparaltre toutes les entrées des souterrains. Feu
apiès, la cour, I'emplacement des reQParts et des

tôurs furent vendus en lotissement à des bourgeois
oui v édifièrent des maisons et des hôtels.' SJul, subsiste aujourd'hui le donjon devenu par
héritage tour Jeanne-d'Arc en souvenir de la-tour
désormais détruite où fut détenue la Pucelle, I1

est peu probable que des souterrains soient partis de

là. En;.revanche, ôe donjon contenait un puits ali-
menté par la source Gaalor, et d'une assez _grande
profondeur. 'Lors de la dernière guerre, la Gestapo
àÿant installé son P.C. dans la tôur, les Allemands
cieusèrent une galerie à la base de ce puits afin
de le raccorder aux anciens égouts. Ce boyau ne
présente guère d'intérêt en lui-même pour les cher-
ôheurs dé trésors, mais l'exploration des anciens
égouts pourrait, elle, apporter d'utiles renseigne-
ments.

Autre expérience qui mériterait d'être tentée:
le report du plan de l'ancien château sur celui de
Rouen actuel. Il délimiterait ainsi une vaste zone
formée par les pâtés de maisons compris entre les
rues Jeanne-d'Aic, Morand, du Donjon et Philippe-
Auguste. Or, tout permet de penser que le trésor
deJhueuenots est câché quelque part dans ce péri-
mètre occupé jadis par le vieux château. En 1907,
des fouilleÀ piatiquées dans ce quartier permirent
de découvrir les vestiges du Bouvreuil, notamment
Ies substructures de I'ancienne tour de la Pucelle,
qu'il est possible de voir dans la cour'intérieure de

là maison, sise au 102 de la rue Jeanne-d'Arc.
Plus récemment, i'l y a six ans environ, des

ouvriers, en creusant le sol aûn d'aménager des
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cuves, à"''essence, découvrirent 'un boyau éboulé
sous la rue du Donjon. Il ne sera certainement pas
facile de retrouver le trésor des huguenots de Rouen,
ou plutôt leurs trésors, car, pour une telle recherche,
on ne peut guère espérer grand-chose des archives
de bibliothèques, publiques ou privées. Si l'on veut
aboutir, il faudra certainement procéder à des fouilles
importantes et méthodiques, rendues coûteuses et
délicates par l'étagement et l'enchevêtrement des
bâtiments construits à des époques différentes. A
'moins que le hasard ne se montre bon prince,
comme ce fut le cas ,à Fécamp, où la gueule d'une
pelleteuse ramena une urne contenant les t4gis mille
pièces d'or des ducs de Normandie. I

En attendant, de nombreux radiesthésistes conti-
nuent à promener leur pendule dans les fossés de
la tour Jeanne-d'Arc. Pour rien, sans doute. Ils
seraient sans doute mieux inspirés d'aller porüer
leurs investigations un peu plus loin, du côté de la
rue du Donjon ou de la rue Philippe-Auguste, par
exemple.
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xIv

LES SOUTERRAINS DE M. DE RICHELIEU

Au-r"*US de Pontrieux, le flèuve Trieux vient
se jeter dans la mer, par un estuaire.large et sinueux.
fuété sur un éperon-rocheux, formé par cette vallée
et un profond iavin semé d'étangs, le château -de Ia
Roche+Iazu dresse vers la mer sa silhouette impo-
sante'de [auts mâchicoulis, sa tour carrée, une tou-
relle d'encorbellement dominant la rivière en haut
d'un rocher. Ainsi découvert, il évoque irrésistible-
ment,le,repaire inaccessible de quelque baron pillard
,du,haut Moyen'Age, aspect qui jure quelque.peu
avec l'autre façade- qui, elle, s'apparenterait plutôt
à une gentilhommière Renaissance, avec ses hautes
fenêtre§ à meneaux et son toit d'ardoises en pente
douce.

La Roche-Jagu, avec ses deux étages de vastes

salles, ses immènses cheminée-s et ses plafonds de
poutres apparentes, peut être consldêrê, comme le
flt le chevalier de Fréminville au xrf siècle, comme
une demeure fortifiée du xvu. Pourtant, il semble
certain que cet édifice n'est que !e cglps d-9 logfu
d'un préèédent plus important, aujourd'hui disparu,
comrne l'écrit M. René Couffon, historien local,'
ancien,président de la Société d',Emulation des Côtes-
âr-Nôrà: « Un examen plus attentif de l'édifice
montre, tant par son implantation que par les arra-
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chernents visibles à l'extr€mité sud de sa courtine,
qu'il étüt certainement le grand.loeis, « hôtel »

d'une forteresse plus importante. » Et d'ajouter:
« Des fouilles, seules, permettraient d'en déterrriner
le plan exact, les très nombreuses pièces d'archives
que nous avons dépouillées étant muettes, tant sur
la description de la fortDresse que sur les travaux
exécutés depuis sa reconstruction en 1405. [-e
cadastre du xtxu siècle inscrit dfià un édifice iden-
tique à I'actuel, et les noms des diverses pièces de
terre, autour du bâtiment, ne donnent aucune indi-
câtion sur les dispositions antérieures. »r Par ce§
considérations, nous entrons en plein dans ,le vif &r
mystère' de la Roche-Jagu.

En effet, en 1854, paraissait à Saint-Brieuc un
ouvrage intitulé Les Côtes-du-Nord. Histoire et Géo-
glaphie de toutes les communes du département,
signé pas un historien local, du nom de Deniamin
Jollivet. A propos de la Roche-Jagu, oo ÿ pouvait
lire : « En 1773, le duc de RichelieU possesseur
du château de la Roclre-Jagu, le vendit à M. Le
Gonidec, de Traissan, ,et stipula dans le contrat de
vente 'qu:il 'ne, seraif jamais fait aucune tentative
pour débôuchei les portes de ,ses souterrains afin
d'y descendre et d'y dévoiler le mystère qui les envi-
rorurc ». Et, en effet, la tradition a toujours situé
un souterrain à la Roche-fagu, tradition qui, pÉcise
parfois que ledit souterraîn passe sous le cours du
Trieux pour rejoindre ua autre château, Boloi.
D'après le vicomte d'Alès, dernier propriétaire de
la Rocho-Jagu, les croyances relatives à ces sou-
terrains mentionnaient I'existence d'une petite porte
dérobée, située du côté de la fagade est, c'est-àdire
vers le fleuvé s1ui y donnait accès" Et I'ancien maire
de Pontrieux se souvient très bien qlr'étant enfant il
avait d6couvert I'orifice d'une galerie, dans ce mêrne
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secteur. Nous tombons ici en pleine énigtne. En,effet,
l'actuel château de la Roche-Jagu repose §ur une
masse rocheuse sur laquelle tous les'nrurs sont assis

directement. De plus, Ie vicomte d'Alès ayant fait
don du château au département, à condition que
celui-ci se charge de la restauration, des travaux

- furent entrepris et durèrent huit ans, de 1958 à
1966. Au cours de ces travaux, on a creusé, autour
de l'édiûce, une tranchée dans la couche de terre
qui couvre le rocher. Aucun souterrall, aucutre
substrucfure n'ont pu être découverts, lors de la
restauration du château proprement dit, ni aux alen-
tours lors du percement de la tranchée. O{, il
semble bien téméraire d'avancer l'hypothèse èl'un
souterrain passant sous ou à f intérieur du rocher!

PourtanL loin de s'éclaircir, l'énigme de la Roche-
Jagu s'épaissit encore. En effet, le château, construit
pai un èertain Jagu, remonte à la fin du xI" siècle.
Un acte, daté de 1123, mentionRe Riou, fils de
Jug,r, parmi les barons du comte Etienne, et posses-

seur du château. Or, nous savons pertinemment que
tous les châteaux féodaux cornportaient des soutef,':

rains. Où se trouvent donc ceux de la Roche-üagu?
Le château ioua un rôle militaire déterminant dans

l'histoire de la contrée. Depuis le xltt" siècle, nous
connaissons tous les propriétaires de Ia Roche-fagu.
Tous ont été atliés aux plus erandes familles de
Bretagne : Malestroit, Montfort, . Coetquen, Tro-
guindÿ, Rohan, d'Acigné, etc. D'où leur richesse et
i. déiêtoppement cro-'issant de leur situation. Cer-
tains des possesseurs de la Roche-tragu furent même
chambeltans des ducs de Bretagne et capitaines
généraux de l'évêché de Tréguier.

Aussi, les événements, dramatiques ou roma-
n€sques,,ne manquent-ils pas daos l'histoire du châ-
,teau: enlèvemenis, séquestrations, rnariageq mou'
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vempntês... et un rôle militairo actif, fait de siègss
gt d!.c-ombats divers. Nous savons que le ghâteau.fut détruit une première fois lors de la guàrre qui
opposa les Clisson à Jean w de tsretague catr, en
1405, Catherine de Troguindy obtint Ïautorisa-
tion de reconstruire «,à charge que le duc y ait
toujours entrée sam empêchement de ladite Cathe-
rine ». Cela ne plaisait guère à Marguerite de Clis-
son, installée à Châteaulin-sur-Trieux, qui fit rafler
et emprisonner les gens et les ouvriers de Catherine
de Troguindy: il fallut que le duc lui-même en
exigeât l'élargissement, le 2 juillet t4D7l i

Au cours des guerres de religion, à lar, fin du
xvr" siècle, alors que de violents combats sÊ dérou-
laient dans-le Trégorrois, entre 1589 et 1594, le
château ,fut pris par les ligueurs qui, eux aussi, le
ruinèrent, ên partie du moins. En effet, dans la
région, en cette époque troublée, les chefs des deux
partis, le, prince des Dombes tout comme le duc de
Meroæur; rasaient ou incendiaient les . places' fortes
qu'ils savaient ûs pouvoir conquérir plutôt que de
les laisser tomber, entre les mains, de I'adversairo.

rFaut-il chercher, en ces événernents troublés, l'ori-
gine d'qn quelconquo dépôt dans un souterrain du
château?

Mais revenons à la source du mystère, c'est-à
dire à I'ouvrage de Benjamin Jollivet. Si nous pous-
sons la curiosité jusqu'à vouloir consulter l"acte
de vente dont I'historien fait mention, il nous fau-
dra nous rendre aux Archives nationales. Le docu-
ment existe bien, mais il n'y est aucunement faiü
mention d'une ,quelconque clause restrictive au suiet
des souterrains. Ce qui ne manquera pas de nous
étonner. Benjamin Jollivet était historien, et qui plus
est, historien local, donc connaissant parfaiüement
le sujet qu'il traitait. Il semble done qu'il n'aurait
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pu commettre une erreur aussi.considérable'sur un
point d'une telle importance.

Peut-on en déduire qu'il existerait un second acte
de vente, sedret celui-là, que Benjamin Jollivet
aurait eu entre les mains et dont il aurait tiré l'infor-
mation? Ce n'est nullement impossible. En effet,
bien que René Couffon, dans son étude sur le
château, nous parle des << très nombreuse pièces
d'archives » relatives à celui-ci, il n'en est pas
moins certain que les archives propres du château
furent brûlées pendant Ia Révolution. Si elles dispa-
rurent tdans leur totalité, il est possible, toutefois,
qu'une sertaine partie d'entre el.les pût être subtilisée
et échouer on ne sait trop où. De là à imaginer que
Benjamin Jollivet ait, un demi-siècle à peine plus
tard, réussi à en retrouver les traces, il n'y a qu'un
pas. Il vaut mieux d'ailleurs retenir cette solution,
sinon la seule hypothèse possible serait que l'his-
torien ait volontairement commis une erreur, afin
d:attirer l'attention sur ces mystérieux souterrains,
révélant ainsi un secret dont il aurâit été le déten-
teur par tradition orale.

Un autre' fait vient renforcer l'hypothèse d'un
« sesret » relatit aux souterrains de la Roche-Jagu,
transmis de possesseur à possesseur, jusquoau maré-
chal de Richeüeu. Nous l'avons vu, toute la lignée
des propriétaires du château nous est connue. Si
celuilci iasra entre les mains de nombreuses familles,
ce fut tou,jours par voie d'héritage ou d'alliance.
Ainsi, si la Roche-Jagu revint en 1739 au maréchal
de Richelieu, c'est que celui-ci en hérita de sa sæur,
la marquise du Chastelet, dêædé:e sans héritier direct.
Or, le maréchal, gouverneur de haute et basse
Guyenne, résidait à Bordeaux. Il ne se rendit sans
doute, jamais'à la Roche-Jagu avant de vendre le
cMteau, en 1783 ou 1793, suivant les sources, à

rr0

Armand-Mériadec Le Gonidec de Traissan, con-
seiller au parlement de Bretagne" Il fallait donc
forcément que sa sæur l'eût mis au courant de
l'existence des souterrains et du dépôt qu'ils recé-
laient, et ce, que le fait fût mentionné dans l'acte
de ventç ou que tsenjamin Jollivet en eût connais-
sance par une autre source.

D'autre part, il fallait que le mystérieux dépôt
eût é:tê confié aüx souterrains du château depuis
fort longtemps déià, puisque, à partir du xvlr' siècle,
la Roche-Jagu n'est plus résidence principale de ses
possesseurs. Enfin, on peut supposer, et c'ést la seule
hypothèse valable, güo la vente ayant eu lieu avant
1789, le château avait encore son aspect primitit
de forteresse, Ies parties purement militaires ayant
été seulement détruites lors de la Révolution. lt
véritable accès des souterrains était sans doute dans
ces parties détruites et encore intactes lors de la
vente de 1773. On peut encore envisager I'hypothèse
:dlune.porte dans la muraille; donnant accès à une

, galerie êreusi6e ,dans une faille de roche. Mais, de
toute manière, une quelcotreüe, quêtq au trésor à

r,Ia RochôrJpgurne peut comulencer qu'avec la recons-
titution. du plan: primitif des constructions. Or,
d'après,René Couffon, il semblerait que la tâche
soit particulièrement ardue. Ardue d'autant plus
que I'on ne sait exactement ce que I'on pourra cher-
cher, et éventuellement découvrir, à la Roche-Jagp.
Un trésor « classique »? C'est peu probable: le marê
chal de Richelieu I'aurait réôupéié avant la vente.
Sans doute s'agit-il de quelque chose de difficilement
transportable et qu'il était peut-être considéré comme
dangereux de montrer au grand jour, si l'on en juge
par les propos du maréchal qui précise, relativement
aux souterrains : [il s'agit] « d'y dévoiler, le mys-
tère qui les environne ». ,
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XV

LE SECRET ou vaÜ LIoU

LO Risle, rivière qui prend naissance juste à côté
de L'AigIe, avant de se jeter dans la Seine, sépare en
deux parties le vaste plateau calcaire de la haute
Normandie: à I'est s'étend le Roumois, à l'ouest le
Lieuvin.

Ce n'est pas encore le Bocage, mais cela n'a déjà
plus rien de comparable au Pays de Caux: les
cultures de céréales subsistent, mais ce sont les her-
bages plantés de pommiers, séparés par des haiès,
qui dominent.

Au centre de cette région du sud de I'estuaire de
la Seine, Toutainville occupe une position clef entre
Pont-Audemer, Saint-Maclou et Honfleur. Cette
région fut sans cesse disputée entre Français et
Anglais lors des luttes de la Guerre de Cent Ans,
et notamment par Henri V qui débarquant devant
Harfleur dont il engagea Ie siège, espéra tenir ainsi,
avec l'entrée de la Seine, la France tout entière.

Aussi les trésors remontant à cette époque, les
trésors de la Guerre de Cent Ans, ne manquent-ils
pas dans la région : Foulbec a le sien, caché 

-dans 
la

hauteur des <. Grandes Bruyères )> par les Anglais
lorsque, après la bataille de Forrnign)r, ils durent
abandornrer la Normandie; à Saint-Sulpice, c'est un
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seigneur français qui cacha son magot dans les sou-
terrains de son château, lorsqu'il dut livrer son fief
aux Anglais.

Toutefois, le trésor le plus intéressant de la région
se trouve à Toutainville; son origine est bien anté-
rieure à la Guerre de Cent Ans. Il doit remonter à
l'année 1153.

Des faits aussi lointains et imprécis incitent géné-
ralement l'imagination populaire à broder à partir
des particularités physiques du pays et des domi-
nantes de son histoire; ainsi naissent des légendes.
T'outarnville en est un exemple. En marge de la véri-
table et authentique histoire du trésor de Pévrel de
Nottrngham, très antérieure, comme nous l'avons dit,
à la Guerre de Cent Ans, s'est forgée au cours des
siècles une seconde histoire qui nta aucun rapport
avec la réalité.

Cette légende situe dans les carrières bordant'
l'ancienne' rue Glatigny, près du « château Pique-
mart >>, plusieqrs trésors cachés par les Anglais lors-
que, sousule règne de,Charles VlI, ils durent quitter
le pays. Naturellement, l'existence de ces préten{us
trésors ne repose sur rien de réel.

L'histoire du véritable trésor est pourtant liée à
celle de Toutainville. Elle s'y rattache surtout par le
climat de haine, de violence et de discordes qui
caractérise cette époque, qui sert de toile de fond
aussi bien à l'histôire du frésor qu'à celle du pays
tout entier.

Le bourg faisait primitivement partie du fief des
<Iucs de Normandie, et cet attachement direct à la
couronne ducale s'étendra à peu près sur un siècle.
Toutefois, parallèlement, se développa une seigneurie
locale, dominée par certaine famille du nom de Turs-
tain. En 1034, Robert I"' fit don de ses possessions
,de Toutainville aux religieux de la puissante abbaye
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voisine des Préaux. Six ans plus tard, Guillaurne le
Bâtard, qui devait par la suiie devenir,Guillaume le
Conquérant, confirma cette donation et y ajouta
l'église de Toutainville et ses dépendances.

Quelque temps après, Richard de Groley, sei-
gneur de Toutainville, contesta aux religieux leurs
possessions dans le bourg. Il faut croire que ses pré-
tentions étaient au moins partiellement fondées,
puisque, pour l'y faire renoncer, I'abbé des Préaux
lui accorda une mule, deux chandeliers d'argent,
quelgues écus, et... I'association aux prières de sa
malson.

Vers les années 1150, le château de Toutainville
passa entre les mains d'un seigneur d'origine anglaise,
vassal de Geoffroy Plantagenêt, puis d'Henri II :

Pévrel de Nottingham.
Ce dernier, pour une raison qui n'est pas exacte-

ment connue, rivalité ou ialousie, empoisonna Rai-
nulf, comte de Chester, celui-là même qui, le pre-
mier, âccorda :ltfio, chprte'| ,sâ.,ville anglaise ,de

'Chester. I r ,, , ; l

,, Auissi,étrange que cela puisse p&raître,,son .crirne
pommis, Pévrel de Nottingham ne, cherdha pas à
slenfuir. Peut-êffe , ayait-il estimé ique: son rforfait ,ne
lui serait pas attribué, Eq tout cas il se laissa prendre
en son château de Toutainville par les soldats
d'Henri II, sans opposer.la moindre résistance. Au
moins, auparavant, avait-il pris soin de cacher, dans
les souterrains, un coffre contenant son capital : des
pièces d'or et quelques bijoux précieux.

Quladvint-il de Pévrel de Nottingham? Nul ne le
sait: peut-être fut-il emprisonné à vie dans les ca-
chots de Varram ou de Cherbourg, ou bien carrément
exécuté, ce qui est fort possible, compte tenu de la
gravité de son crime et de la juridiction de l'époque.
Toujours est-il qu'il ne revint jamais à Toutainülle:

rt4

'le château et les terres furent sonfisqué§ ,au'profit
d'un oertain Jean, ûls du gardien du château de Mont-
fort. Au xuru siècle une autre famille possédait le
fief, les Guibert de Toutainville.

La diftérence entre Ia version historique et la
Iégende élaborée au cours des âges âpparaît nette-
ment. Les éléments de cette légende, cependant, sont
empruntés à la réalité, L'origine « anglaise >> du tré-
sor est l'un de ces éléments; elle se retrouve dans la
légende des prétendus trésors de Ia rue Glatigny
tout comme dans l'authentique histoire du trésor de
Pévrel de Nottingham. Aussi peut-on considérer les
déformations populaires comme une source de rensei-
gnements précieux.

Le château de Toutainville était construit sur une
colline crayeuse, dominant lc village vers Ie sud. Il
n'en reste rien aujourd'hui, sinon quclclucs soubassc-
ments de murailles qu'il faut cherctrer à genoux dans
les broussailles. Le Vau Liou, nom de la colline où se
trouvait jadis le château, est maintenant boisé,
encombré d'une végétation touffue où ronces, lierre
et taillis'enserrent les arbres et confèrent au lieu un
aspect d'enchevêtrement inextricable. On lpeut pour-
tant voir, au milièu du sousJbo-is, deux énormes
pierres recouvertes de lierre, distantes l'une de I'autre
d]environ cent cinquante mètres, et qui sont placées
dans une excavation creusée dans le sol. I-'une d'entre
elles est entourée de trois bornes de pierre. Par
ailleurs deux très vieilles fermes aux murs de poutres
apparentes étalent leurs vergers de pommiers au
pied même du Vau Liou.

L'actuelle ferme Boutin se situe sur le flanc nord-
ouest, la ferme Rabasse sur celui du nord-est. Ces
deux fermes étaient primitivement des dépendances
de l'abbaye des Préaux qu'exploitaient les moines.
Un souterrain reliait le château à chacune de ces
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:fermes, alors qu'un troisième partait du -Vau Liou
'jusqu'à l'abbayé des Préaux, distante d'environ qua-

ire kitomètres. D'ê ce dernier aucune trace n'a jamais

été retrouvée. En revanche, un éboulement, à demi
comblé depuis, a Évélé I'existence du bgyau se

dirigeant vers la ferme Rabasse. Quant à celui unis-
sanl I'ancien château à [a ferme Boutin, d'après les

ànciens du pays, il passerait sous une des pierres du
Vau Liou

<< J'ai passé des heures à creuser sous cette pierre,
déclare M. Louis Lannée, ancien carrier, à mes

moments perdus. Au-dessous, je n'ai trouvé que des

dalles, deÀ dales de pierre dure, Mais à mon avis

le trésor n'est pas là. >>

Sans doute n'était-ce pas l'avis de cet ingénieur de

Pont-Audemer qui, par deux fois, en 1909 et 1924,
vint effectuer dei fouilles sur le Vau Liou, à I'empla-
cement de l'ancien château.

D'autre part, au sud-est du Vau Liou, te P19-
priétaire d\rne scierie ayant installé- une- nouvelle
machine assez lourde dans son hangar, le sol"s'affaissa
sous le poids, de plus de deux mètres, et il fallut rem-

blayer.'Peut-être- s'agissait-il de la fameuse galerie

së ïirigeant vers les Préaux? La direction est la
bonne, mais rien n'est Prouvé.

<< Pour moi, poursuit M. Lannée, le trésor se trouve
quelque part dàns le souterrain qui relie le Vau Liou
au " château Piquemart ". »

Celui-ci est ls dernier découvert dans le pays, et

d'une manière assez curieuse: une vache avait dis-
paru dans un pré de la ferme Rabasse. Fermiers et

buvriers, en la recherchant, découvrirent au pied d'un
pommier, une excavation d'environ^ quatre mètres de

brofondeur au fond de laquelle gisait I'animal. En
ie dégageant ils creusèrent le fond de ce puits et

découîrlrent qu'il était traversé par un souterrain

tt6

dont les',deux orifices sont encore üsibles, Ie puits
n'ayant pas encore été comblé.

Manifestement, ce souterrain descend en droite
ligne du Vau Liou, et il se dirige approximativement
vers le << château Piquemart », demeure bourgeoise
bordant la route de La Masse. M. Lannée, excellent
radiesthésiste, prospecta le sous-sol des environs à
l'aide d'une baguette cle cuivre et d'une boussole,
dès qu'i[ apprit la découverte de cette galerie; il est
certain que ce souterrain .aboutit bien du côté du
« château Piquemart ».

Or, justemènt, la légende des trésors abandonnég
par les Anglais à la fin de Ia Gucrrc do Gent Anr
iitue la cachette dans lcs anciennc$ cnrlèret do lf
rue Glatigny : cette rue uujortrd'ltul dlr;raruo palrnlt
derrière lc « chfttcnu I'itprcrtrttrl r, Nrtttr lftrttvttnl
donc li\ lc sccorrd élétrtcttl entpt'ulrtti rI ln rt{nllltl p(ltlr
lcs besoins tlc la légentlc, àt savoir lo licu ttpllroxitttu-
tif de la cachette, vers le « çhâteau Piqucmart >>, non
dans les anciennes carrières, mais dans un souter-
rain descendant du,château, du Vgu, Liou' ,

Jadis, à.Ja lirnite'du Vau Liou et au-dessus du tracé
de ce souterrain, ,s'élevait un calvaire. Les bonnes
gens prétendaient qu'un louis d?or était caché sous
chacun des quatre coins du socle. Le calvaire fut
démoli en 1797 et on n'y trouva rien. Mais, de par sa

position, n'était-il pas un point de repère?
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lI, 
"r, 

des vitles, ou des régions, eqi appgraissent
*tt me prédestinées au chercheur de trésors. I,a Flan-
dre toui entière est une der ces'régions et Orchies,

dans-le Douai§is, ancienne capitale du Pévèle, une

ville particulièrement choisie pou{-- I'amateur. de

magot§. Elle cornpte à peine six mille habitants et

l'esiirnation la plui prudènte peut avancer au moins

une dizaine de trésors cachés.
r, r:By§lements, hidtoriques et position géographique
r.,otrtt.:ooncouru à uno 1etlsr:profusion: Orchies se. situe
r.rxgi ssittfotrr,des :'foutes de' Lille :à'lValenciennçs et
,de Tournai,'à, Arms, juste sur la' vqie des,antiques
'invasions. Des Normands à l'invasion allemande de

lg4}, elle a été brûlée neuf fois, et en 1414, durant la

Guerie de Cent Ans, il'ne restait à Orchies que dix-
neuf maisons.

Toutefois, les prerniers magots cachés là le furent
avant les invasiôns normandes de 884, à la suite

àesqueiles on brûla maisons, archives et bibliothè-
quei. On suppose gue certains d'entre eux remon-
tànt à l'époqïè gailô-romaine. Les Romains avaient

apporté âans là pays l'art de -la -poterie Qui, au

üôy"n Agt, fut aveil'industrie du drap la principale
ressource de la Province.

il8

On a découvert au Grand-Camp,' peu avant la
Première Guerre mondiale, des pièces d'argent de
cette époque et depuis, périodiquement, de nom-
breuses poteries, à Orchies même ou dans les envi-
rons. La tradition veut qu'à l'est d'Orchies, un che-
rnin appelé « Voie d'Argent » passe à proximité de
cachettes de trésors gallo-romains. Ce n'est peut-être
que légende, mais il serait judicieux de comparer
avec les importantes découvertes faites à Bavay et
dans d'autres villes du Nord.

Lors de l'interminable guerre que Philippe le Bel
soutint contre les Flamands eut lieu, non loin
d'Orchies, Ia bataille cle Mons-en.Pévèle. Iæs Fla-
mands furent battus mais le roi de France y perdit
plusieurs de ses meilleurs chevaliers. Ceux-ci et
d'autres encore furent enterrés dans l'église d'Orchies,
et jusque sur la place, avec leurs armes et leurs bijoux,
sous de lourdes dalles de pierres, la ville étant
revenue à la France après le traité d'Athies-sur-
Orge.

De ces tombes improvisées et des richesses qulelles
recelaient, il ne fut jamais rien retrouvé.,Toutefois,
à plusieurs reprises au çours de ces dix dernières
années, des squelettes très anciens furent mis, à jour
lors de travaux de canalisation entrepris autour de
l'église.

Trésors gallo-romains, trésors du Moyen Age et de
la Guerre de Cent Ans, sans compter ceux qui ont
dt être cachés lors des invasions normandes, la liste
des richesses enfouies à Orchies ne s'arrête pas là.

En 1789, les descendants des drapiers et des
potiers de Ia région, devenus bourgeois, préférèrent
cacher leur or plutôt que de courir Ie risque de se
le voir imposer ou confisquer par le gouvernement
révolutionnaire. Aussi, de 1789 à 1792, les Orché-
siens stingénièrent-ils à trouver des cachettes des plus
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vâriées pour leurs magots: du'simple enfouissement
dans le lardin à la cavité pratiquée dans lrn mur de
maçonnérie, en passant par les cachettes plus subtiles
ou plus inédites, tous les endroits possibles 

- 
furent

" utililés. De tà peut-être vient la réputation de richesse
et d'avarica qu'on fait aux habitants d'Orchies.

Après I'incendie du 25 septembre 19L4, nous rap-
portè M. Emile Draux, historien de la région, il_fallut
ènlever les gravats qui encombraient les rues. On les
transporta iouvent assez loin pour empierrer les

chemins de terre oùn durant un certain temps, des

pièces d'or furent trouvées. Mais ces découvertes
'-bien sûr ne purent être effectuées qu'à la faveur des

seules maisons détruites, et il existe encore beaucoup
de vieilles bâtisses intactes à Orchies.

Enfin, comme la plupart des villes du Nord,
Orchies abrite des trésôrs encore plus récents, consé-

cutifs aux deux invasions, de 1914 et 1939. Avant
de partir en exode, les habitants pre-naient soin
d'enierrer les objets précieux trop lourds pour être
emportés, l'argenterie surtout. Dans un trou du jar-
di , une nichè de la cave ou une cache du grelier,
ces objets précieüx dormirent tout -au long de la
guerre.-Ceui qui revinrent les récupérèrentr' n4turelle-
ment. Mais ils ne revinrent pas tous...

Toutefois, le trésor le plus important de la cité
remonte au xvIIê siècle et à la période d'occupation
espagnole sous le règne de Charles-Quint.

Càrtains documenti d'archives lnattestent et, d'autre
. part, M. Emile Draux a pu recueillir une tradition

âujourd'hui à peu près oubliée, de la bouche de vieux
Oichésiens qüi là tenaient eux-mêmes de leurs
arrière-grands-p arents.

LouiJ XIV àyant épousé Marie-Thérèse, fille de

Philippe IV, et À'ayant pas reçu de dot, décida.d'"n-
vahii'la Fiandre 

-qu'il 
revendiquait par droit de

t20

dévolution. Or la situation des Espagnols, dans cette
province; face au roi de France alois au.comble de
sa puissance, était particulièrement précaire, comme
en témoignent les Mémoires de M. d,Artagnan .. « Le
comte de Monterei était alors gouverneui des pays-
Bas et comme il n'était pas en état de résister à un si
grand roi, il dépêcha des courriers dans toutes les
cours voisines pour leur remontrer que si elles souf-
fraient_que Sa Majesté s'emparât dè ces provincor,
il viendrait peut-être un jour qu,elles se repontiraleni
de l'avoir laissé si puissànt, » 

-

- Après un siège âssez bref, Douai ort onlové pnr
les Français le 6 juillet 1667, ot Turonno fnlt mou-
vement vers Tournai en concelrtrurrt scs troupes
près de I'abbaye de Flincs. Lc 9 juillct, les Espagnbls
affolés abandonncnt Orchics sans même avoir 

-livré

combat ct los troupes françaises occupent la ville.
S'ils abandonnaient la riche cité flamande, les

Espagnols entendaient bien cependant y revenir un
jour. Aussi cachèrent=ils, sous les remparts, dans des
souterrains reliant les portes de la ville, Ies trésors
de la garnison et plusieurs coffres qui contenaignt les
biens personnels du baron de Lutberg, gouverneur
militaire de la èité.

Malheureusement pour eux, les Espagnols ne
revinrent jamais à Orchies. Turenne y installa son
quartier général et, le 25 juillet, Louis XIV et Marie-
Thérèse faisaient leur entrée dans la ville où leur fut
servi un souper fastueux.

Un peu moins d'un an plus tard, en mai 1668 était
signé Ie traité d'Aix-la-Chapelle qui entérinait le
rattachement d'Orchies à la France.

Sur la route de Lille, à côté d'un restaurant à
I'enseigne de Ia << Tour », on peut remarquer un por-
tail blanc sur lequel s'inscrit en lettres dorées Ia
raison sociale d'un grainetier. Si I'on pousse ce por-
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tail, on'pénétrera dans un fort agréable iardin au
ce.ntre dùquel se dresse une' vieillq et majestueuse
tour appelèe la « tour à diables ». C'est à peu près

l'uniqüe vestige des anciens remparts, construits en
1414: qui eitouraient l'Orchiei médiévale. Cette
appeilatibn de « tour à diables » ne doit rien à un
qüètconque procès de sorcellerie: simplement, l'édi-
fice servàit jàdis de cachot aux prisonniers.

Les remiarts, construits après le grand .incendie
de t4l4 afin de protéger la ville contre d'éventuels
pillages, comportâient ôinq portes,entourées de deux
iouri, et refiêes entre elles- par des souterrains -qui
suivaient Ie même tracé que les remparts. C'est dans

ces souterrains que les Espagnols, en 1667, cachèrent
leurs trésors avant de s'enfuir précipitamment.

A partlr de vieux plans, on peut aisément retrou-
ver l'èmplacement des anciennei portes, et par consé-
quent la situation des remparts et des souterrains:
là porte de Hollande se trouvait à l'emplacement de

Ïaôtuelle rue François-Herbaut, celle du Quesnoy
rue de Tournai, la porte Rouge-Le Mayeur rue
Léon-Rudent, celle dè Cocquignies ou de Valen-
ciennes rue Jules-Roch, cellè de Ia Poterne enfin
dans la rue du même nom.

Des remparts eux-mêmes il ne reste rien, hormis
quelques pâns de murs à demi masqués par-la vêgê'
tation, en-bordure d'un jardin, non loin de la poste.

On peut toutefois remaiquer, à la base de ceux-ci,
I'entrée de ce qui fut jadis un souterrain et qui est

désormais obstruée pai des gravats et des détritus de

toutes sortes.
La maison de M. Emile Draux, sise rue Jules-

Roch, est elle-même construite à l'endroit exact où
se trouvait iadis la porte de Valenciennes. Les caves

de l'habitation étaiènt autrefois les salles de garde

des deux tours, ainsi que celles de la maison voisine.

122

Un mur de constfuction, récent, sépare ces caves
d'autre§ salles souterraines situées sous la chaussée
même de la rue Jules-Roch. Des salles de garde exis-
tent également sous Ia << tour à diables ». Mais
l'exhaussement du sol a été important, ensevelissant
toute trappe ou entrée éventuelle de souterrains.

Si la découverte des divers magots des bourgeois
d'Orchies ne peut être que fortuite, et la recherche
des << trésors des chevaliers » pratiquement impos-
sible, il n'en est pas de même pour ces trésors espa-
gnols. En effet, l'Orchies du xvtru siècle n'était pas
très étendu et le ttacé des remparts assez restreint.
Il suffrrait sans doute, à partir de,la << tour à diables »,
du tronçon de rempart près de la poste ou des caves
d'une quelconque habitation située sur le trajet des
.anciennes fortifications, de retrouver un moyen
dnaccès aux galeries souterraines et de les dégager.
Mais sont-elles seulement obstruées?

Quête intéressante . que celle de ces galeries où,
pour reprendre, l'expression, de, M. Emilê,, Draux,
« dorment r sârls ldoutê les trésors; attendant qulun
heureuxi hasard. vienne les tirer rde, lqur .prgfond.,et
Iong sommeil ». . , 

:
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xvII

LE CGUR D,EMERAUDE DE MALICORNE

LBs premiers rayonq dy sgleil de printe{P.s, pré-

coce en cette annéê 1955, doraient les prairies des

bords de la Sarthe. Une Dauphine rouge,- remor-
quant une caravane, traversa le-petittourg de Mali-
Ë;*., 

- 
aéputtu les vieux moulins et emprunta la

à6;ideiiale 8 pog{ s'arrêter quelques 
^9111i"tdrI;ètre;;t* loin, devant un ravissant château du

xvlre siècle.--'fu - 
cônducteur, un homme d'une- quarantaine

a:ànées,, descendit de voiture.et pendan] qgluues
instants observa pensivement le beau parc de pelouses

Ët O, grands arbres, les -tourelles 
et les toits à la

üu"ruiO, Ies douvei profondel que_ franchissail un

adorable petit pont en dos d'âne. Puis il sortit un

,ànauf. de sa'poche, le contempla attentivement'
àt bientôt celui-ci se mit à vibrer.-'èà 

ïàaiesthésiste, Maurice C"', 'ancien armurier

de Carcassonne, âvait abandonné son métier et

vÀnOu son fondi de .ornmerce pour se livrer à la
;h;G "* trésors. Quels rensèignements, quelles

;;;;t 
-liavaient 

conduit lusqu'à Malicorne? C'est

;;ô;rii,il t laquelle perionne ne peut apporter de

iéporitt, et c'est un point déià bien obscur, car

t24

I'histoire du trésor de Malicorne est demeurée, jus-
qu'à ces toutes dernières années, totalement inconnue
hors du pays.

Quand Maurice C... rencontra l'actuel proprié-
taire du château, le marquis de Vésins, il sut le
convaincre de lui laisser effectuer des recherches
dans sa demeure. Aussi le radiesthésiste s'installa-
t-il, pour plus de deux mois, à Malicorne. Deux
mois pendant lesquels il promena son pendule dans
Ies couloirs du château, dans les chambres et les
salons, dans les combles et les greniers. Il sonda les
murs, arpenta le parc, explora le bord des douves
et les rives de la Yézanne qui sépare le château des
premières propriétés du village.

Toute cela pour, un beau jour, revenir trouver
le marquis de Vésins et, sans lui avouer son échec,
lui déclarer que les seules indications fournies par
son pendule situaient un trésor près de Ia route,
face au château. Et il repartit dans sa Dauphine
rouge, li'qîga,nt sa caravane, pour :ne plusr,;àm*s
revenir à Malicorne. ., ., '. ',:

Les histoires dê trésor se ressemblent en gén6iat.
Elles ont :lentré.elles des dénominateurs coilr-uns.
Celle dei Malicorne, singulière et étrange, ne ressem-
ble à aucune autre. Ce qui est surtout exceptionnel,
ce qui authentifie l:existence du trésor de tUàticorne,
c'est que Ia connaissance en ait subsisté, alors que le
nom du personnage qui I'a caché, et les circonstances
qui l'ont poussé à un tel acte ont été oubliés. Un seul
fait irréfutable subsiste dans la mémoire collective des
Malicornais : il y a un trésor. Qui I'a caché, quand et
pourquoi, personne ne peut répondre avec précision
à ces trois questions. Enûn, autre particularité,la tta-
dition n'a pas gardé souvenir d'un trésor « clas-
sique », composé de pièces d'or 'ou d'argent et de
bijoux, mais d'une seule pierre précieuse, de taille
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xvII

LE CGUR D,EMERAUDE DE MALICORNE
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il cst'vrai,,d'une émeraude géante, « gross€ comme
un c@ur humain ».

I-e décor de cette histoire insolite, bourg de potiers
et de faienciers, Malicorne au nom chantant qui
évoque à la fois les légendes antiques, les douceurs
de Ia campagne et Ie charme des vieux villages, ne
semble guère de nos jours l'héritier d'un passé glo-
rieux. Pourtant, il fut le fief de grandes familles
médiévales, le cadre de combats héroiques au cours
de Ia Guerre de Cent Ans et un centre de la chouan-
nerie du Maine.

« Je sais qu'il y a une émeraude énorme cachée
dans le château, assure Marcel T..., un vieux potier
de Malicorne dont la famille a toujours été installée
au pays, mais je ne peux pas vous dire qui l'y a
cachée. Tout ce que je sais, c'est que l'histoire de
l'émeraude est liée à celle du château. »

Malheureusement on ignore quels furent les pre-
miers.seigneurs du lieu. On sait seulement qu'ils
f,urent. les bienfaiteurs de l'abbaye Saint-Aubin
d'Aûgers et de La Couture du Mans. La seigneurie
pâssâr enstrite, pour- trois générations, aux Gaudin
de Malicprne. Payen de Chaources,aÿant,épousé Ia
ûlle du dernier des Gaudin, le château rêrint à la
vieille famille normande par voie d'héritage.

Au tout début du xvt" siècle, toujours'par héri-
tage, c'est aux seigneurs de Beaumanoir, illustre
famille encore, qu'il échoit. Enfin, à l'époque de Ia
Révolution, Malicorne appartient aux marquis de La
Châtre. Le dernier des [-a Châtre à posséder Mali-
corne y donnait des fêtes splendides. Lorsqu'il mou-
rut, en 1792, le château appartenait aux Choiseul-
Praslin. 'Le domaine avait=il été vendu ou bien
avait-il été acquis comme bien national? La question
n'a toujours pas été tranchée.-- 

Àpia'i.èttiepoque trô"urc", le château passa entre
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plusieurs mains avant de devenir le domaine de Jean
de l*vézou, marquis de Vésins, l'âctuel propriétaire,

« Mon père en hérita de sa grand-tante, Caroline
Oudinot, dont l'époux, un Lu-iller-Perron, I'avait
acheté à un notaire de Sablé. » :

Peu après la Révolution, le château avait subi une
transformation radicale: en effet, ün intendant du
duc de Choiseul-,Praslin persuada son maître, vers
les années 1820, que cette immense demeure était
trop coûteuse à entretenir. IJ château proprement
dit fut démoli et il n'en subsista que les communs,
fort imposants d'ailleurs, et une tour d'entrée qui sont
l'actuel corps de logis. :

La tradition situe la cachette du cæur d'émeraude
dans un mur même du château. Cette croyance sem-
blerait donc attester que l'origine du trésor se situe-
rait au-delà de 1820, date à laquelle la,plus grande
partie du château fut démolie. Une légende pourrait
également accréditer cette thèso: on disait, dans le

,,village due, vqrs,,1830, un enfant de Noyen, viltage
'voisin dei 14alicorne,, en jouânt, près ,du,,châteâu,
r,aurait descellé uls, pierxe de, la paroi. Très rapide-
i,ment, tàute qa farnille seraitidevenuê richeç;§sns que
rien ne iustifie irn tel changerneutr'de,situâtio[. 

-

II semble que cette dernière tradition ressortit à,la
pure imagination, au goût éternel pour le merveilleux.
On ne voit pas, en effet, comment de simples paysans
auraient pu négocier une émeraude d'une taille excep-
tionnelle et comment ils auraient pu s'enrichir sans
attirer sur eux I'attention des autorités locales, parti-
culièrement vigilantes à l'époque. De plus, une telle
découverte aurait laissé des traces.

« Cette découverte aurait été quasi miraculeuse,
constate Mme Chardon, propriétaire d'une poterie, je
ne I'ai citée que pour montrer combien était vive à
l'époque Ia croyance en ce trésor. D'ailleurs, à mon
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avis, cette émeraude ne peut dater que du temps des
Croisades. Elle aurait été cachée durant la Guerre de
Cent Ans. N'oublions pas que le château eut, durant
cette période, à soutenir deux sièges, et que les tra-
ditions parlent de « l'émerande des seigneurs de Mali-
corne ». Quand on dit « seigneurs », on pense auto-
matiquement à « féodaux ,r 1t non pas à « proprié-
taires ». De plus, une pierre aussi merveilleuse ne
peut avoir été ramenée que d'Orient. »

Le village est très divisé quant à l'origine de cette
émeraudè. Le marquis de Vésins soutient une thèse
différente. Pour lui, il s'agirait tout simplement d'un
bijou particulièrement précieux du trésor des Choi-
seul-Praslin caché sous la Révolution, qui aurait
particulièrement frappé I'imagination des villageois.
En effet, suivant l'avis du marquis, Ies Choiseul-
Praslin se seraient rendus propriétaires du château
vers 1780, donc bien avant la Révolution.

D'après M. Marquet, maire de Malicorne, les
Choiseul-Praslin n'auraient possédé le château que
vers 1789, et le trésor ne pôurrait être attribué, en
toute logique, qu'aux précédents propriétaires du
château, les marquis de La Châtre.

Comment trancher? C'est une chose délicate,
d'autant que les archives du château de Malicorne
ont mystérieusement disparu il y a un peu plus d'un
siècle. Un huissier du bourg, décédét depuis, en anrait
récupéré la majeure partie, on ne sait comment. Sa
veuve, remariée depuis et qui habite Le Mans, les
aurait conservées. Une recherche ordonnée de l'éme-
raude géante de Malicorne doit évidemment com-
mencer par la consultation de ces documents uni-
ques.

Acttrellement, il n'existe pas de souterrains sous
Ie château; Ie fait , nra rien d'étonnant puisque les
bâtiments datent du xvlt'siècle, époque à Iaquelle les
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châteaux ,n'en étaient plus dotés. Mais le château
primitif avait été construit au début du Moyen Age
et il est tout à fait certain qu'il en possédâit alois
et qu'ils furènt utilisés lors des sièges de la Guerre de
Cent Ans. Sans doute les entrées en ont-elles été
soigneusernent obstruées et la connaissance de leur
emplacement a été perdue.

En revanche, trois galeries prennent naissance dans
les caves cle Ia maison qui, au centre du pays, abrite
maintenant Ia Caisse mutuelle de dépôt et de prêt.
Deux ont été murées, mais Ia troisième, encore
intacte, ne conduit qu'à un éboulement, à une dizaine
dc mètres de Ià.

La tra«lition assure qu'un autre souterrain descen-
dait depuis l'ancienne abbaye du Fief-aux-Moines
jusqu'à l'église de Malicorne. Enfin, un dernier tunnel
part de l'église même, suit approximativement le
lracé de Ia départementale 8 jusqu'à I'cmplaccmcnt
d'une ancienne chapelle, raséc maintcnant, ct qui sc
trouvait dans un pré, juste en face du château, l)lr-
delà Ia route départementale. Complètement détruitc,
elle n'a laissé aucune trace, mais nous connaissons
son existence par des gravures anciennes. Nous igno-
rons à quelle date exacte elle fut démolie. Feut-être
sous la Révolution, plus vraisemblablement en même
temps que Ie château.

Or, exactement à cet endroit, figure aujourd'hui
un noyer d'Amérique, arbre énorme de pXus de huit
mètres de haut. Nul ne sait qui l'a pla;rté cr pour-
quoi : une seule chose est certaine, il est s$r l'empla-
cement de l'ancienne chapelle.

Et c'est justement le dos tourné veï-: ccr iirbre, en
regardant le château, que travaillait 1,'§::r,ricr: C..., le
radiesthésiste de Carcassonne. Son perrehile r"r"tiscillait
qu'à cet.endroit et Maurice C... en a ei,jctrr.rit, e:l taute
Iorique, que I'émeraude clevait se lrc)'rÏ\:cii ciuelque
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part dans la façade du château. Il ne songea pas qus
son pendule pouvait vibrer à partir d'une cachette
situee derrière luin sous le noyer d'Amérique qui ne

. lui inspirait rien, et c'est bien normal puisqu'il igno-
rait I'emplacement derl'ancienne chapelle.

11 ignorait également celle du souterrain partant
de l'église et qui rejoignait cette même chapelle. Ce
souterrain, rnaintenant éboulé, ne pouvait débou-
cher dans la chapelle même, mais plutôt dans tme
crypte ou une quelconque salle souterraine située
sous la .chapelle, et donc actuellement sous le gros
noyer. A partir de ces données, on peut se demander
avec juste raison si ce noyer, planté juste sur l'em-
placement d'une chapelle rasée, n'a pas joué le rôle de
point de repère. Et il ne serait pas invraisemblable
d'en déduire que l'émeraude peut se trouver dans
cette crypte à laquelle aboutit le souterrain éboulé,
sous le noyer d'Amérique, faca au château de Mali-
corne.

XVIII

I.E BAUGEOIS:
EDEN DES CHERCHEURS DE TRESORS

i

TIL est curieux dè noter que certaines région$, parais-
sent prédestinées à une concentration intbnse de
trésors cachés. II en est ainsi de l'Alsace où, dans
les ruines de ses innombrables nids d'aigle, se dissi-
mulent maints mystères ou de Ia Normandie. Mais
l'un des départements où se rencontre une des plus
fortes densités de magots perdus est Ie Mainè-et-
Loire. Cela s'explique par plusieurs raisons d'ordre
historique: Ia Guerre de Cent Ans, Ies guerres de
religion, la Révolution, la iontre-révolution roya-
liste sont autant de périodes troublées qui incitèrent,
pour des raisons et selon des processus variés, cer-
taines personnes ou collectivités à dissimuler leurs
biens.

Les trésors cachés foisonnent donc en Maine-et-
L6ire, mais plus particulièrement dans la région du
Baugeois, dont Ia capitale, Baugé, est située à environ
vlngt kilomètres au sud de La Flèche. C'est un pays
riche, calme et souriant, de champs et de forêts par-
semées de vastes clairières.

_- Dès- Ies grigines, Ia légende s'empare de Baugé.
La qéation de la ville remonterait àu xru siècle. A
cette époque, le comte d'Anjou, Foulques Nerra, sei-
gneur ambitieux et cruel, mais parfois en proie à de
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brusques retours d'humilité chrétienne, aürait forcé
un sanglier à l'emplacement de l,actuelie vieille vilte.
Ayant fait découper en lanières très minces la peau
de'l'anim,a!, i! en aurait ainsi entouré un espacè de
terrain à I'intérieur duquel il aurait fait bâtiria ville.
{usqu]à- Ia mainmise de Louis XI sur la province,
Baygé-devait demeurer une cité florissante, iésidence
préférée, au xve siècle, de yolande de Siciie, puis de
son fils, le roi René.

Cette région constitue un terrain de chasse de
choix-pour le chercheur de trésors. En effet, si Ia plu-
part des traditions sont déguisées, les nombreux tré-
s9r-s du Baugeois se trouvent dans des ruines, ou en
pleine ilature, et Ie chercheur peut ainsi agir avec un
maximum de discrétion, précaution indisfensable en
la matière.

.. ?3nr le Bauge_ois - comme en d,autres régions
d'ailleurs -.- on devra s'efforcer de prêter une âiten-tiol particulière aux trésors que rnentionnent les
vieilles légendes, si invraisem6lables que celles-ci
puissent llfaître, En elÏet, si Ie profane ne les prend
pas 3u sérieux, le chercheur de trésors, tui, p^ouria
y puiser de très utiles indications. Car, en fâit'. dans

f.imye3.se majorité des cas, la légende n,ejt que
I'embellissement, Ia transformation,-voulue ou non,
cl'une réalitê historique donr ü 'rignifiràtiào 

prr-,ige a depuis longtemps été oubliée.
De ces trésors d'appàrence << légendaire », Ie Bau-

geois ne manque pas. Chaque château en iuine des
environs possède Ie sien. A-Echemiré, dans les sou-
terrains de I'antique gentilhommière de Mont-Chau-
von, seraient entreposées des richesses d'une impor_
tance telle qu'elles suffiraient à faire << relever trois
fois Ia maison ».

Tradition semblable au Vieil-Baugé où un trésor
serait câché sous les ruines du châteàu de Landifer,
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oqffisant pour reconstruire entièrement l'édiûce. Au
château de Bré-Robert, c'est une porte de fer, impos-
sible à ouvrir, donnant dans les soïterrains, qui gàrde
un trésor, alors que dans ceux du château de Èeau-
fort, Ie gardien du trésor est un dragon enchaîné.
Au nord de Pontigné, à proximité immédiate du
château de Marolles, existeràit une cave dont l,accès
serait_ défendu par une grande Dame rouge. Toute-
fois, la nuit de NoëI, entre le premier etle dernier
coup de cloche de l'élévation, la cave deviendrait
accessible: l'audacieux qui y pénétrerait se trouverait
alors en présence de trois- rionceaux de rnonnaiès,
gl oI, argent et billon (alliage de cuivre et d,argent).
Or, il y a environ un siècle, un fermier a iustàment
découvert une cave près de l'endroit indiqiré par la
légende. Il effectua des fouilles clandestines, mais
renonça finalement devant l'énormité du travail de
déblaiernent. Sur le territoire de la commune de
I assé, au lieu-dit « Poisieux », une ancienne gentil-
hommière du xvlc siècle, avec dépendance dü xv*,
aujourd'hui. transformée en ferme,- était jadis Ie fiei
d'une certaine famille Guérin. La traditiôn rapporte
qu'à.environ trois mètres du mur de l,habitation prin-
cipale existerait sous terre une porte de fer feimée
par un énorme verrou. Celle-ci interdirait I'accès d,un
souterrain allant vers I'est, jusqu,au Grand Trouvé
près de Pontigné, une gentilhommière à moitié rui-
née, é,galement transformée en ferme. Ce souterrain
abriterait trois barriques pleines d,or.

En fait, ces prétendues légendes se rapportent,
pour Ia plupart tout au moins, à des trésori histo-
riques et bien réels, dont l'origine est oubliée : seules
subsistent les fioritures de la légende. pourtant-cer-
tains- détails, judicieusement utiüsés, pourraient ser-
vir de clef. Car il arrive souvent'que des trésors
réputés légendaires soient découverts,^le plus,roou."t
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par hasard,, pour la simple raison que, jusqu,à pré-
sent, les chercheurs ont eu trop tèndairce- à sous.
estimer ce genre de trésors et lês traditions qui s,y
rattachent. Ainsi une légende, solidement ancréè dani
la mémoire collective jusqu'au début du siècle, pré-
tendait que des trésois avaient été cacbé,s souô le
sol de Beauvau, « au moment des grandes guerres
d'autrefois ». La,famille noble portait le norà de ce
fief possédait jadis, au flanc dü coteau dominant le
bourg, vers Ie sud, un château dont il ne reste rien de
nos jours. A cet emplacement, dans un champ appelé
le << c[âteau », une légende situait I'existerice'ô,un
important trésor caché. Or, en 1865, on y découvrit
par haçard une profonde excavation. Des-équipes de
travailleurs se mirent à l'æuvre et découviirênt un
vaste carré,, formé par quatre arceaux en plein cintre
et ouvrant sur quatre souterrains obstrués-: il abritait
des ossements, des pièces de monnaie et des sta-
tuettes.

Une autre légende se rattache à Beauvau. Elle
prétend gleq sogs un gros bloc de grès, au fond du
ruisseau de Pouillé, se irouve l,entréà d'une cave ren-
fermant 

-{limmenses trésors. eui sait si, tout comme
la p-remière, cette seconde légende de Beauvau ne
révèle pas ,à qui veut I'entàrdre l,existenô" d,ur,
authentique trésor?

Trois autres châteaux du Baugeois ont Ia répu_
tation de cacher des trésors. MaiI, ici, le processus
est différent. La légende n'a-pas embelii les faits qui
nous sgn-t 

. 
parvenus dans leur brutale sécheresse,

sans précision -aucune.

Le château des Gastines abrite un trésor qui y est
« caché- depuis des siècles ». un autre trêsoi est
cpc\é_,:depuis de nombreux siècles aussi, au château
de lVlontivert, non pas dans I'actuel corps Oe iôgis,
mais dans une tour qui y fait face, et qui est le seul
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vestige de l'ancien édifice. Enfin, au château de Ven-
danger, sur le territoire de la comniune de Guédé-
niau, un ancien propriétaire aurait également enfoui
un trésor, << à la veille de Ia guerre ».

Pour chacun de ces cas, si la tradition est affir-
mative quant à l'existence du trésor, elle ne précise
pas les circonstances et les époques exactes qui pro-
voquèrent l'enfouissement du trésor. Mais ée n'est
nullement une raison pour décourager Ies chercheurs,
bien au contraire, car si l'origine- des trésors s'est
perdue, Ia Iégende n'a pas dénaturé les faits initiaux.

Si elle n'y a pas eu un caractère aussi violent
qu'ailleurs, Ia Révolution n'a pas pour autant éparyné,

!e Baugeois, et les troubles qu'elle engendra, I ta
fin du xvrue siècle, s'accompâgnèrent là aussi d,un
véritable cortège de trésors cachés.

Aiusi les moines de l'abbaye du Loroux enfouirent
dès les premiers événements irn important trésor dans
un coin reculé de la forêt du Billot : celui-ci serait
enfermé dans une grande cloche.

Au cours du xrx. siècle, les nouveaux proprié-
taires de l'abbaye - qui a depuis été tranifoimée
en résidence bourgeoise :- entreprirent d'importantes
fouilles gqi le donnèrent rien, faute d'un èmplace-
ment précis à prospecter. On devine encore la trace
des nombreuses excavations dans Ia forêt.

- Mais Ie plus important trésor du Baugeois, qui
date égalernent de Ia Révolution, se trouvà à Baugé
même.

Il-fut-cqché par un certain M" Dutier, à l,époque
notaire à Baugé, dans les dépendances d,un-hôtel
particulier qu'il possédait, ruo Saintfierre, actuelle-
ment rue Voltaire, non dans Ie corps de logis, mais
danl une petite maison faisant anglè avec Ià rue de
la Girouardière, à l'extrémité de jardins en,terrasses.

Ce trésor assez considérable,'puisqu,il i§,agit de
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yingfcile mille'francs en écus de six livres, ne devait
ilmais êtro retrouvé, malgré les nombreujes recher-
ches qu'il a suscitées. Ouant à ce que dwint ,ce
M' Dutier qui le cacha, on en est réduit aux hypo.
thèses. On ne connaît même plus les circonstahces
exactes qui l'amenèrent à dissimuler sa fortune. On
peu! flpposer néanmoins que ce notable, sans doute
modéré en matière de poliiique, voyant avec anxiété
la tournure violente qü9 pràait la Révolution, ,prit
sourlain peur et, en guisè de première précaution,
cacha ses écus.

- _Par Ia suite, .deux possibilités se présentent:
M" Dutier aurait été guillôtiné, ou bien seierait enfui
et aurait émigré. Comment connaître la vérité? C,est
particulièrement difficile à établir : de'toute manière,
son- décès !e ,figure pas sur les registres de l,étai
civil, ce qui établit sôit que M" DuIier est mort en
exil, soit qu'il a été assasiiné d,une quelconeue rna-
nière. et que son corps a disparu. 

'Mais de toute
manière ce détail-n'est.que de-peu d,irnportance en
ce qui concerne Ie trésôr: celui-ci se irouve bien
toujours dans la petite maison, au coin de la rue de la
Girouardière.

,En effet, aussitôt apr{ la Révolution, lorsque le
pays retrouva Ia paix intérieure, les héritiers de
Me Dutier entreprirent de récupérer Ie magot. Mais
ces recherches daboutirent pas. plus tard,;; tA+S,
M. et Mme Dutier - il s'a§it sans doute des petits-
enfants du notaire - vendiient, séparément de l,en-
gqmble de Ia propriété, Ia petite àaison au trésor.
Mais dans l'acte de vente, iÈ réservaient leurs droits
sur une éventuelle découverte, précaution reprise
depuis dans chaque acte notarié. Voici d,ailleuis ."
que l'on peut lire dans Ie dernier en date: << A cet
égard il est fait observer que dans, le cahier des
charges dressé par M" Gabeau, notaire à Baugé, le
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cinq mai mil huit cont quatre-vingt {uatrer: il est
rappelé que dans un contfat reçu par M" Cousin,
notaire à Bauge, Ie onze décembre mi,t huit" cent qua-
rante-cinq, contenant vente, M. et Mme Dutier ont
fait la réserve de'toutes choses qui pouvant avoir âé
cachées seraient ultérieurement retrouvées quelle que
soit l'époque de leur découverte et à quelque somme
ou valeur qu'elles puissent s'élever. »

' Le trésor garde toujours son pouvoir de fascina-
tion, même si le malheureux M" Dutier a quelque
pêu, quant à lui, été oublié par les habitants de
Baugé.

Il y a quelques années encore, un abbé des envi-
rons, auteur de quelques ouvrages historiqrles sur
le Baugeois, et adepte de la radiesthésie de surcro?t,
vint promener son pendule dans la maison au tré-
sor. Hélas! celui-ci se révéla impuissant.

En effet, on doit considérer la recherche du tré-
sor Dutier comme assez difrcile: aucun document
s'y rapportant ne figure aux archives officielles de
la ville.
, lÿf. Roucolle, l'archiviste en chef, qui a d'ailleurs
effectué ces dernières années un considérable travail
de classement et a recensé fensemble des documents,
manuscrits et ouvrages divers, n'a jamais retrouvé
la moindre pièce relative à cette affaire. S'il en existe,
elles figurent certainement dans des archives privées,
difficilement accessibles, on s'en doute. Quant aux
actes notariés, s'ils confirment absolument l'existence
du trésor, leur intérêt se borne à cela.

Pourtant, on peut se demander pourquoi, à sa
demeure principale, Ie notaire préféra cette petite
maison pour cacher ses écus. Peut-être cette dernière
présentait-elle une particularité quelconque qui lui
aurait facilité la tâche, dans son sous-sol, par exem-
ple. Il y aurait peut-être là une piste intéressante.
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cinq mai mil huit cont quatre-vingt {uatrer: il est
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ple. Il y aurait peut-être là une piste intéressante.
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A Baugé même,-encore, une autre tradition d'appa-
rg.lce léggqsairy situe,un rrésor:en plein cæur de ta
ville, sous le château du roi René.'Cet élégant édi-
fice, construit au xv. siècle pour servir de iésidence
de chasse au roi d'Anj'ou ef de Sicile, partiellement
restauré - il abrite d'ailleurs Ia mairie ei les archives
de Ia ville - dresse sa silhouette élancée flanquée
de tourelles gracieuses en plein centre du vièux
quartier.

- I=e_ roi-poète, peut-être Ie dernier grand chevalier
du M-oyen Age,.le mécène raffiné de {uantité d,artis-
tes, s'était plu à surveiller et à dirigèr lui-même la
construction des échauguettes et dés lucarnes, de
l'oratôire et du ravissani escalier à vis couronnê par
un9 voûte en palmier frappée de ses armes. paf Ia
suite, il y vint souvent réJiôer, partageant son temps
entre les chasses, Ia compositioà de 

-rondeaux et lès
banquets, et savourer cettè « douceur angevine » qu,il
avait déjà su découvrir et apprécier avânt l" po.te.
Aurait-il en reconnaissance làissé un trésor à Bàugé?

La tradition veut qu'un trésor considérabte 6it
entreposé sous Ie château, dans d;-iliôirains
inconnys. EIIe précise même que, vers Ie milieu du
xrx" siècle, Ia porte y donnant àccès avait été décou-
yefg.'Mais Ie iliable gardait les souterrains, et il aurait
été impossible de pousser plus avant les iecherches.
Peut-être cela signifie{-il qüe des dangeis bien réels,
gqz.lisques d'éboulements, etc. obligèient à obstruer
l'édi!ce, rendant toute exploratiori impossible?

- Fffectivement, aucun souterrain connù ne part du
château du roi B.gé, ce qui paraît normal pïrrr ,rn
édifice du xv. siècle. Mais Ie 

-site 
est plus ancien 'et

l'existence de souterrains presque certaine. IIs
auraient pu, par Ia suite, être 

-réutilisés 
comme

cachette. Il est toutefois curieux de noter que. iuste-
ment, pendant Ia Révolution, Ie château'servit de
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« coftre-fort »n pour abriter tous les objets précieux
raflés dans les églises et abbayes des environs, fort
nombreuses au demeurant. Peut-être qufune partie
du butin des sans-culottes, suivant un processus quel-
conque, est restée cachée quelque part sous le châ-
teau...

Erfrn, on ne peut quitter le Baugeois sans men-
tionner le trésor du château de Briançon, près de
Bauné. Après la Révolution de 1848, le seigneur de
Briançon crut sans doute qu'une nouvelle période de
troubles, comparable à celle de la grande Révolution,
se préparait. n enJouit son trésor dans les dépen-
dances du château, aidé par un domestique,, person-
nage « venu d'Amérique ». Un descendant de ce der-
nier, habitant alors le bourg de Corné, entreprit des
fouilles afin de retrouver le magot mais n'y parvint
p:l§.

Il est curieux de constater que ce trésor rigou-
reusement historique et relativement récent a déjà
donné prise à la légende: en efiet, une tradition veut
que, à une certaine époque de l'asnéeo une ;porte
s?ouvrê dans les souterrains 

-du 
châtgau, et donne

ainsi accès, aux trésors qu'elle dissimule
, N'est-oe pas la meillepre preuye guç la pltrpart des
trésors « légendaires ) ,;sort bien réels? Il sufrt au
chercheur de retrouver les faits, sous les embellisse-
ments mythiqtres, s'.il s'intéresse ,à cette catégorie
de magots. Bn tout cas, en Beaugeois, « Ç'est le,fonds
qui rnanque le moins »...
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xIx
FABULEUX TRESOR

AU CGUR DE MONTMARTRE

CO*ME à tant d'autres couvents, la Révolution
fut fatale à l'abbaye de Montmartre. La dernière
abbesse-fut envoyée à Ia guillotine, ses religieuses
expulsées, Ie domaine confisqué comme bien nàtional,
ies murailles démolies et lei différents bâtiments et
dépendances vendus aux enchères.

En revanche, si les révolutionnaires mirent Ia main
sur les biens mobiliers des bénédictines de Mont-
martre, ils ne purent s'emparer du trésor de I'abbaye
que les religieuses avaient pris la précaution de
cacher, sans doute depuis longtemps. Rien d'éton-
nant à cela car elles avaient déjà éaé singulièrement
alertées, dès 1789 : Ie peuple avait envahil'abbaye et
I'avait saccagée, prétendant y trouver des armes.

Ce fut une leçon dont elles eurent tôt fait de tirer
proft, et elles cachèrent aussitôt leurs biens les plus
précieux en--prévision de nouveaux troubles, qui ne
se firent d'ailleurs pas at,tendre.

Ainsi, Montmartre, que piétinent chaque année des
milliers et des milliers de touristes, le Montmartre
des peintres et des artistes, du Sacré-Cæur et du
Lapin Agile, abrite, Iui aussi, un trésor. Peut-être
n"est-il pas Ie seul à avoir êté cachê au flanc de Ia
Butte, mais il est certainement le plus important.
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Les richesses de l'abbaye étaient, en effet, considé-
rables. Edifiée en 1133 par Adélaide de Savoie,
épouse de Louis VI le Gros, l'abbaye de Montmartre
vit, au cours de son histoire, se succéder les péripéties
et alterner les périodes de prospérité ou de ruine.
I-es guerres de religion lui amenèrent sa dernière
épreuve, avant la Révolution, alors qu'Henri de
Navarre assiégeant Paris, avait établi son quartier
général sur la Butte, dans l'abbaye même. Chacun
connaît les aventures du Vert-Galant avec l'abbesse
Marie de Beauvilliers, puis avec la cousine de celle-
ci, Ia belle Gabrielle d'Estrées. Lorsque Marie de
Beauvilliers, abandonnée par le futur Henri IV,
revint à son abbaye, elle la trouva à deini ruinée et
quasi dépeuplée. Mais l'abbesse rassembla son trou-
peau et se remit fermement à I'ouvrage. Des circons-
tances heureuses, outre le travail des bénédiêtines,
firent retrouver à l'abbaye ses splendeurs d'antan:
pendant de nombreuses années aumônes et dona-
tions de toute nature se succédèrerft.

Une nouvelle ère de prospérité commença pour
l'abbaye de Montmartre, qui ne devait s'achever

Les religieuses tiraient le principal de leurs revenus
de la culture de Ia vigne. Car, aux xvlre et xvrue siè-
cles, Montmartre était avant tout un vignoble qui
s'étendait jusqu'à nos actuelles rues Saint-Lazare au
sud, et Marcadet au nord. Dès le xrrr. siècle, les
abbesses avaient favorisé Ie développement de cette
culture qui était, semble-t-il, la plus favorable au sol
de la colline. Elles ne possédaient quoune partie des
terres, qu'elles louaient à des fermiers ou faisaient
exploiter pour leur propre compte par des tâcherons,
mais elles exerçaient sur l'ensemble des propriétés un
droit de pressoir qui allait parfois jusqû'à le_ur rap-
porter 50 7o de la récolte des propriétaires; elles per-
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cevaient aussi, en droits sei§neuriaux, des redevances
en nature qui, cetaines aniées,'atteignirent 150 000
litres.

On peut donc se faire une idée de la richesse de

l'abbaÿe, après deux siècles d'une si lucrative activité,
et pat coniéquent de l'importance du trésor caché

pai les bénédictines de Montmartre, aux alentours de

1789.
Toutefois Montmartre n'était pas seuleinent un

vignoble, mais aussi un vaste ensemble de carrières
d'ôù l'on extrayait la pierre à plâtre, le gypsg indis-
pensable à la ôonstruôtion des maisons de la capi-
iale. Par la suite il fut parfois de bon ton de les

fréquenter. Gérard de Nèrval, entre. autres,- y allait
*ouper autour d'un feu, avec les orrvriers et des artis-
tes'de ses amis. Mais ces carrières, dont les plus

anciennes remontaient à peine au xure siècle,

n'étaient rien en comparaison.des ouvrages souter-
rains, galeries ou sailès, d'une existence bien anté-
rieure.

Montmartre fut, en effet, un important site gallo-
romain. Une longue controverse a oppos6 les histo-
riens': la colline était-e[e occtrpée iadis par un temple
dédié à lvlerqure, oü, par de- simples villas''apparte-
nant à de riches Romàins? Rien nlest tranché, mais

il semble bien, et Ia découverte des fondations d'une
construction rectangulaire longue de seize mètres ne

fait que renforcer cette opiqiol, qu'ul édifice reli-
gieux préchrétien occupait réellement le (( mont des

f,dartyis ». D'ailleurs, 
-des 

fragments de . colonnes,

fiorét ant de ce temple, auraiènt même été utilisés
à Ia .onttruction de l'antique église Saint-Pierre'

Dès le xur* siècle, le territoire englobant en gros le

versant ouest de la Butte était dénommé le << Palais'>>'

Ce lieu-dit tirait son nom d'une profusion de ruines

romaines, éparpillées sur toute son étendue. Les

142

-ûerrai4s, situés au nord de l'actuelle placo Constantin-
Pecqueur, qualifiés iusqu'alors de lieu.dit la « Ro-
che », prirent rur xve siècle le nom de lieu-dit le « Tré-
sor ». , Un trésor, dont on ignore la nature, y fut
découvert parni-un champ dé ruines romaines,-vrai-
semblablement dans une galerie ou des substruc-
tures.

Une découverte étrange fut d'ailleurs faite par les
bénédictines elles-mêmes, en 1611, lorsqu'elles ûrent
procéder à l'agrandissement de la chapelle des Saints-
Martyrs. Il s'agissait d'une importante salle souter-
raine creusée dans un roc de plâtre et à laquelle
accédait un escalier de trente-sepf marches. On nè put
en déterminer l'origine avec exactitude, mais peut-
être s'agissait-il d'un refuge utilisé par les premiers
chrétiens, hypothèse émise à l'époque.

Toujours est-il que, dès lors, les religieuses s'inté-
ressèrent à leur sous-sol. La raison en est bien sim-
ple: Ia découverte de Ia crypte avait amené à Mont-
martre une foule de visiteurs illustres, dont la reine
Marie de Médicis elle-même : leurs aumônes, géné-
reusernent distribuées, enrichirent encore l'abLaye.

.Percèrent-elles les secrets du Montmartre souterrain?
Rien ne permet de répondre à cette question mai§ le
fait que leur important trésor n'ait jamais pu être
découvert depuis la Révolution permet de croire
gue, pour le cacher, elles utilisèrent des galeries
datant de I'époque romaine, connues d'elles seules, et
offrant un abri particulièrement sûr.

Et le fait que, maintes fois au cours des siècles,
elles aient .opposé leur veto au percement de nou-
velles carrières, en certains endroits, peut très bien
s'interpréter comme une volonté de protéger certaines
galeries ou salles souterraines qui auraient risqué
d'être ainsi mises à jour. :

Faut-il également rapprocher de ces faitsiun autre
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événement survenu vèrs les: années l73o? un certain
Dubois prétendit avoir découvert, au-d.elà du hameau
de_ Clignancourt, l'erttréê d'un vaste souterrain au
,milieu des carrières et des broussailles. Il l'aurait
sui-vi pendant plusieurs heures pour aboutir à une
salle circulaire soutenue par des-piliers cylindriques.

A l'angle de I'avenue Jünot, faie à Ia rüe Norvins,
une allée de terre, des bâtiments longs et bas, une
pancarte où I'on peut lire : << Jardin de Montm artre »
arrêtent Ie promeneur. Si l,on suit l,allée, on aboutit
i OguL grilles; puis on pénètre dans un jardinei garni
de tables et de chaises peintes en blaric. Au cËntre
ge, dresse un authentique et vénérable moulin de
Montmartre, datant du xrrre siècle, prirhitivement
nommé Ie « Blute-Fin », puis ensuite, le « Moulin dela Galette ». C'est Ià què Charles Debray, rescapé
d'une baïonnette russe,-faisait danser au irx" sièôle
c.9mm§ et grisettes. Le << Jardin de Montmartre »,
discothèque bien connue, et son << Moulin de l;
Galette » sont situés en plein cæur de cet ancien
quartier de Montmartre que l,on appelait « le
Palais ». Les ruines romainès étaient ^particulière-
ment nombreuses à cet endroit, et c,est ii il;li;,
- En -1636, le pr-opriétaiie du terrain sur lequel
était értgé Ie moulin, vendit même des matériàux
provenant de ces ruines, en p1§cisant avec le notaire,
sur l'acte de vente : << provenant d,un temple dé
Mercure [...J ,.

certains-vestiges étaient encore visibles au débutdu siècle. IIs disparurent lors du percement de
lavenue Junot, mais un plan des suËstructures enfut conservé. Quelqties pièrres, datant de l,époque
romaine et prises aux ruines lors des travaui sont
d'ailleurs visibles dans le mur de soutènement de
I'avenue Junot, tout près du « Moulin de la Galette ».

744

' II y a environ deux âûs, url radiesthésis.te entreprit
des recherches autour du Moulin" Il détecta un næud :

de trois souterrains, Ie premier se dirigeant vers le '

Louvre, Ie second vers Clichy et enfin le dernier vers
Saint-Denis.

Cet elnbranchement était précédé d'une salle sou-
terraine où il ressentit nêttement Ia présence d'un
important tiésor, mais dont il ne put déterminer Ia
nature.

Ce radiesthésiste, qui désire garder l'anonymat,
prit la précaution de fàire vérifiei sa découverte par
des confrères, qui la confirmèrent.

Le trésor, il s'agit sans aucun doute de celui des
abbesses, se trouverait à proximité du Moulin, ou
sous l'actuelle salle de restaurant. Mais les souter-
rains et Ia salle sont situés à une grande profondeur
et là réside Ia principale difficulté à la récupération
du trésor.

Dans l'allée menant au Moulin, relativement pro-
che du point approximatif de cachette du trésor; on
a néanmoins découvert, en creusant, une poterie'
romainer. vide malheureusement. , . '

Le point d'accès à la ,salle souterraine est sans
doute, d'après le radiesthésiste ,qui conduisit lçs
recherches, un puits ou un escalier, comblé ou mas-
qué par une construction postérieure: il s'agirait de
retrouver son emplacement.

Pour certains historiens du vieux'Montmartre, la
galerie qui semble se diriger vers Saint-Denis irait
en fait jusque dans les parages de l'égl,ise Saint-
Pierre où se serait jadis situé le temple de Mercure.
C'est par celui-ci que les abbesses auraient amené
Ieur trésor jusqu'à la salle souterraine, et il est bien
évident que retrouver cette galerie est le seul moyen
de récupérer le trésor.
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REPERTOIRE DES TRESORS A RECHERCHER

D
I)f voici maintenant quelques-Ltns des magots de
France qui restent à découvrir. Là encore, it a latlu
sélectionner car I'existence de plusieurs centaines de
trésors apparaît comme à peu près certaine.

Ces affaires ont été réparties suivant sept régions
géographiques : I'expérience démontre en efret que
certaines régions seront plus riches que d'autres :
ainsi les Flandres, la Lorraine, l'Alsace seront riches
en trésors provenant des guerres de Louis XIV, le
Midi méditerranéen de ceux qu'abandonnèrent les
Sarrasins, l'Aquitaine de ceux de la Guerre de Cent
Ans, etc., du lait du rôle prépondérant qu'elles iouè-
rent lors de ces conflits.

Enfin, après chaque trésor répertorié, on a lourni
une sommaire indication destinée à aider le candidat
à la course au trésor : norn d,'une personne connais-
sant l'affaire, lieu où il est susceptible de trouver des
documents, ouvrage de libratrie se rapportant à
I'affaire sur laquelle il aura ieté son dévolu.
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FLANDRE, ARDENNES, LORRAINE, ALSACE

AnnBNNrs

Eteignières. Près des ruines d'un château fort dé-
truit par les troupes de Turenne, un trésor est caché,
sous un bloc de rocher, gardé par une chèvre d'or
qui s'échappe parfois vers minuit pour se promener
dans la forêt. La légende ajoute qu'elle garde égale-
ment un prisonnier enchaîné. Type parfait de l'his-
toire de trésor dont la 

-légende 
s'est emparée. Il s'agit

sans doute, en fait, du magot caché par les défen-
seurs du château, lorsque celui-ci fut investi par les
troupes royales. (Tradition locale.)

Mrusr

Montmédy. Voir chapitre IV.

Verdun. Douze jeunes filles furent guillotinées dans
cette ville en 1794 par les Républicains, pour avoir
offert une corbeille de dragées au duc de Brunswick.
Certaines d'entre elles enfouirent les écus de leur
dot dans des jardins ou des écuries. (R. Charroux:
Trésors du Monde, pp. 118-119.)
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Mosrr"rB

Abreschwiller. Sous une roche du « Nonnenberg )>

quatre fées, vêtues en religieuses, gardent un tréùr,
une caisse pleine d'or, surlaquelle-e.st assis le diable
« déguisé en crapaud rouge », tenant la clef du coffre
entre ses dents. Pour s'approprier le trésor et déli-
vrer-{r même coup les féèi, if suffit de s,emparer de
la clef. Type même de la légende... à ctef!- (Tradi-
tion locale.)

Haselbourg. Les habitants de cette localité avaient
l'habitude, en cas de danger, de se réfugier dans une
immense caverne dont l'accès se trouvait près du
rocher du Coucou'. En 1632, lors du passage cles
Suédois, une seule personne survécut, qui devià't folle
par la suite. Les trésors sont demeurés-cachés.

Sturzelbronn. Les moines de l'abbaye cachèrent au
xlt'siècle Ia totalité de leurs trésors dâns des galeries
souterraines situées sous Ie Glockenfelsen (roéhe des
Cloches), pour des raisons dont la tradition pop"fuiiÀ
n€ se souVient plus. A l'occasion de ouiûes effec-
tuées e4 1939 entre la croix du « Kreuzberg » et le
Glockenfelsen, des dalles de pierre furent- décou-
vertes. (Voir R. Pieeron, à Bitche.)

Nonp

Bavay._ Cette ville avait une grande importance
avant la domination romaine. Les druides y auraient
enfoui de nombreux bijoux, vaisselles et bblets du
culte. Des découvertes- importantes y furerit déjà
effectuées. (Voir Ia presse làcate dàs fu 

-iiii 
tgsï,

17 mai 1962 et une salle entière au musée de Douai.)
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Cysoing. Après I'assassinat de Louis,' duc
d'Orléans, le 23 novembre t407, et le retournement
de'la situation à Paris :. la capitale'lui devenant
hostile -, Jean sans Peur, duc dè Bourgogne, jugea
plus prudent'de gagner ses terres de' Flandre, en
1410.

Des traditions locales rapportent que Ie duc, voyant
sa situation devenir de plus en plus précaire, enfouit
un énorme trésor dans un souterrain partant de
Cysoing et rejoignant sa filiale de Hertain (actuelle-
ment en Belgique). On parlait d'une valeur totale de
cent millions-or. En octobre 1931 Ie souterrain fut
découvert grâce à des historiographes belges et fran-
çais. L'abbé Legrand, directeur de collège à Arras
et éminent radiesthésiste, décela une partie du trésor
qui fut mise à jour. Mais une simple fraction, la plus
grosse partie demeurant toujours à découvrir, quelque
part entre Cysoing et Hertain, du côté de la frontière,
sous des champs de betteraves. (Voir ,Vu, î' 277;
presse locale du 5 oetobre l93l; J. de Kerdeland,

'Litte. La, cathédrale Notre-Dame rder'tra Treille est
bâtie à,rl'emplacement de,lar Motte Mâdamei butte
artificielle où'l'on situait ler légendairei château du
Buc, résidence des « Forestiers des Flandres », anté-
rieure au xle siècle. Lors du sac de la ville par Phi-
lippe-Auguste, nombre de bourgeois, avant d'être
massacrés ou emmenés comme serfs, enfouirent leur
avoir dans des petites galeries situées sous cette
butte.

Valencientnes. Att xvu siècle, un certain Jean de La
Fontaine, échevin de la ville, s'adonnait à l'alchimie
et rédigeait des écrits hermétiques Une tradition
tenace, qui a suscité de nombreuses recherches ces
dernières années, veut qu'il ait fabriqué de l'or,
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trouvé_la pierre philosophale et en ait muré un mor_
ceau dans une cave. foutefois, cetfe croÿance est
certainement allégorr-qyr et le tréior uniquerirent sym-
bolique. Voir les-arcliives municipales. '

Bes-Rnm

Saverne. Un souterrain relie I'ancien palais épisco_
p1-l ?u château du Haut-Barr. Durant lès guerres de
religion, on y cacha Ia statue en or massif de Jésus-
Christ, et celles ql argent des douze apôtres qri
ornaient Ia chapelle du château de savàrne. séut
l'évêque connaissait Ie secret du souterrain et il Ie
transmettait à son. successeur par pli cacheté que
celui-ci brûlait après en avoir pris ônnaissance. bril arriva-qy'ul évêque mourut'subitement alors que
rien ne laissait prévoir sa fin. Depuis, Ie secret de
l'accès de la cachette est perdu et les'fieize rtàior*
attendent toujours les <, iirventeurs ». Consulter la
Société d'Histoire et d'Archéologie de Saverne.

Wissembourg. Le trésor du châtelet Saint-paul
est gardé par un chien noir. ce trésor se trouve dans
une caverne aux parois incrustées de pierres pré-
cieuses auxquelles sont accrochées des'urÀ* dnÀ-
-gnj ouvragées et à laquelle on accède après avoir
rury une longrge galerie.-Au centre de Ia .âu.irr., u'
coffre r-qmpli d'or. Pour accéder au trésor, it tàut, un
vendredi saint, rencontrer Ie Chien Noir'près diune
so--urce et prendre Ia clef qu'il tient entre ses dents.
Elle permet d'ouvrir, au flanc de la montagne, Iaporte de_ !a galerie souterraine qui conAuii 

-a 
la

caverne. Là, on retrouve le chien Nbir: il est couché
sur le coffre'et tient la clef (en or) entre ses dènts.
fi l'o.n n'a pas _pgu{l on peut s,en saisir et fuiserdans le coffre. Mais il ne fàut pas parler et ce irêrot
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est réservé aux purs. On peut se demander avec
étonnement quels peuvent bien être les élérnents his-
toriques - ou les traditions ésotériques - cachés
derrière ce symbolisme si détaillé. (Tradition locale:)

Haur-RHrNr

Guebwitler. Deux trésors légendaires à proximité
de cette localité: un coftre enfoui dans lâ forêt et
protégê par un sabre; des bijoux, de l'or et des pierres
précieuses dans un autre coffre, enterré à quatre
mètres de profondeur, ou immergés au fond du lac
de la Louch. (Tradition locale.)

Souue

Saint-Acheul. Or et cloches de bronze enfouis dans
les souterrains de l'abbaye lors de la Révolution,
(Tradition locate.)

Voscrs

VioméniL Dans la forêt du Ban d'Esches, une
cavité maintenant obstruée conduirait à des galeries
souterraines où des contrebandiers auraient dissi-
mulé des bijoux. (Tradition locale.)
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CHAMPAGNE, REGION PARISIENNE,
VALLEE DE LA SEINE

Essorü!e

Cerny. Trésor caché par Olivier Ie Daim en son
château de Villiers avant que. d'être pendu. (Voir
le propriétaire, Phiüppe CIay.)

Sceaux. Avant d'être guillotinée et après avoir
vainement tenté de négocier son secret cohtre la vie
sauve, l'ancienne favorite, Ia << Du Barry », cacha
ses plus beaux bijoux et une cassette de louis d'or
dans Ie parc de Sceaux, à proximité du château.
(R. C,harr:ux, Trésors du Monde, pp. 108-109.)

EunB

Toutainvitle. Yoir chapitre XV.
Saint-Sulpîce, Trésor dans les ruines du château,

enfoui depuis la Guerre de Cent Ans. (Voir M. Louis
Lannée à Toutainville.)

Les Préaux. Sous la Révolution, les moines de
I'abbaye cachèrent leur trésor dans des cloches. (Voir
M. Louis Lannée à Toutainville.)
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MenNe

Réveillon Le propriétaire du château fut guillo-
tiné sous la Terrèur. Il avait auparavant caché son
trésor dans les souterrains; trésor qui ne fut jamais
retrouvé, malgré les recherches incessantes de l'actuel
propriétaire.

Reims. Voir chapitre ViI.

Haure -MARNE

Langres. Un bandit surnommé le « Balafré » avait
installé son repaire dans une grotte qui porte mainte-
nant son nom. Il fut atrêté à la foire d'Aprey et
pendu. Mais son trésor est toujours_dans la grotte.
(Voir la Bibliothèque municipale de Langres,. les

archives départementales à Chaumont et les vieilles
gens du village d:Aprey.)

SBrrqe

Paris. De nombreux trésors - on s'en doute - en
notre capitale. Il serait vain de'vouloir"les éàumé-
rer tous. Citons seulement quelques-uns d'entre eux,
parmi les principaux.' 

Henry de Tafleyrand, comte de Chalais, _9ui avait
comploié'contre Richelieu, fut exécuté à Nantes en

1626. Avant d'être arrêtê, il avait pris la précaution
d'enterrer dans la cave de son hôtel des bourses
pleines d'or et de la vaisselle précieuse. Cet hôtel,
àujourd'hui disparu, se trouvaii dans notre actuelle
rué de Grenelle. En 1931, une voyante estima avoir
retrouvé I'emplacement exact, puisqu'elle proposa à
un restaurateur de cette rue d'entreprendre des

fouilles dans sa cave.
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-Le marquis de Chambray enterra également rlq
trésor dans sa cave, rue du Regard, avant que de
partir en émigration. Comme il ie rêvint janüis, le
trésor est toujours à retrouver.

I-!ir XVI, avant son arrestation, aurait fait
enfouir un coffret contenant I 000 louis d'or dans le
iqrdiq -du Louvre; c'est dans ceux des Tuileries que
Napoléon III, pour des raisons inconnues, auiait
enfoui Ie sien.

Srrur-MARrrrME

Mesni! (château du). Agnès Sorel, la jolie favorite
de Charles VII, y mourut le 11 février i+SO. Toute-
fois elle eut, selon Ia tradition, la volônté et le cou-
rage, malgré son << flux de ventre », de cacher ses
merveilleux bijoux et pierreries. Les avis diffèrent
quant à l'ernplacement: le précieux coffret pourrait
être enterré dans le parc, caché dans un mur ou
encore dans des ruines maintenant enterrées. (Voir le
Musée départemental des Antiquités, 198, rue Beau-
voisine, Rouen.)

Brotonne (forêt de). Frédégonde, cette reine de
Neustrie, ambitieuse et sans scrupules - elle n'hésita
pas à faire étrangler Galswinthe, deuxième femme
de Chilpéric et fit assassiner son mari et Prétextat,
archevêque de Rouen -, aurait caché un trésor dans
une crypte inconnue de la forêt de Brotonne. Cette
précaution serait sans doute due à ses incessants
démêlés avec Brunehaut, sæur de Galswinthe. (Tra-
dition locale.)

Fécamp. Le dernier des ducs de Normandie confia
un trésor au sire d'Estonville afin qu'il l'enterre sous
le donjon du château de Fécamp, dans la même
cachette que les pierreries de la célèbre abbaye. Cette
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tradition semble fondée puisque, vers 1965, des
ouvriers découvrirent 3 000 pièces d'or co:rtenuæ
dans une urner'sur un chantier de construction. S'il
s'agit bien du trésor du dernier,duc de Normandie,
il reste'douc à découwir les joyaux de'l'abbaye de
Fécamp, sans doute la plus mirïfique partie du magot.
(Voir Musée départemental des Antiquités, Rouen.)

Iumièges. Harold, compagnon de Guillaurne Ie
Conquérant, aurait caché un trésor dans I'abbaye.
Comme celle-ci fut démantelée pierre par pierre au
xrx" siècle, il faut donc qu'il soit enfoui dans une
quelconque substructure. Une statue en or aurait éga-
lement été enterrée sous la Révolution. Il s'agirait
d'une statue massive de saint Philibert et elle pour-
rait se trouver, selon différentes traditionq soit dans
la forêt voisine, soit autour de l'if du cloître. (Voir
Ie Musée départemental des Antiquités, Rouen.)

Mortemer (abbaye de). Al début du siècle, une
voyante allemande révéla l'existence dlun escalier
derrière le mur du cellier de l'abbaye, qenduisant, à
un souterrain, dont les parois seràient percées de
niches. L'une d'elles contiendrait un trésor. Il faut
noter que la voyante décrivit exactement le cellier en
question, alors" qu'elle n'y avait jamais pénétré. Le
trésor date sans doute de l'époque de Henri VI : cer-
tains troubles auraient amené les moines à cacher
leurs trésors. Car, en effet, en 1912, fut découvert un
certain nombre de saluts en or, ainsi que quelques
nobles, monnaies de l'époque de Henri VI, lors de
la destruction à Rouen d'un hôtel appartenant aux
moines de Mortemer. (Voir le proprtéaire, M. Ler-
du.) :

Les Moulineaux. Robert le Diable, seigneur pil-
lard, amassa une fabuleuse fortune qu'il dissimula
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dans les souterrains de son château. Touché par la
grâce, deveqq preux chevalier, il épousa la fille de
l'empereur d'Italie, mais ne voulut pas récupérer cet
o{ qu'il considérait comme maudit. (Voii Musée
départemental des Antiquités, Rouen.)

Rouen, Voir chapitre XIII.
. Quillebæal. Selon certains chroniqueurs et histo-

!r!9, le Télémaque, qui ût naufrage-à Ia pointe de
Quillebæuf après- avoir.rompu ses amarres, iranspor-
tait secrètement le « trésor de Louis XVI ». Il sêrait
maintenant recouvert par les plaines marécageuses
qui ont mordu sur Ie cours de Ia Seine.

Valette (côte de). Un certain Duramé, bandit de
grald_ chemin qui attaquait les diligences dans la
fo1êt Verte et le bois de Roumaré, auiait enterré son
trésor au pied d'un arbre, près de la côte de Valette.
(Tradition locale).

Sewr-Br-MlnNs
Nantouillet; Yoir chapitre III.
Messy. Voir chapitre X.

Var, p'Otse

Marines.Iæ seigneur local aurait enfoui, durant la
Guerre de Cent Ans, un trésor dans un souterrain
partant de son château. Au début du siècle, des
fouilles furent entreprises dans le sous-sol â,une
maison du bourg afin de retrouver ce souterrain.
Mais Ie résultat fut négatif. Personne depuis ne s,est
intéressé au trésor de Marines. (Vu, n" 277.)

Yvrr,rNBs
Triel. Voir chapitre II.

NORMANDIE, BRETAGNE,
PROVINCES DE LA LOIRE

Cervanos

Trévières. Au xrv. siècle, Ies nonnes d'une abbaye
de la ville furent assassinées. D'après une légencie,
elles reviendraient parfois hanter leür caveau eà indi-
quant leurs tombes comme cachettes do trésors.
Jamais celles-ci ne furent ouvertes: il serait intéres-
sant de vérifier si une quelconque base réelle, peut
se dissimuler derrière cetie tradition. (Voir l,ouviagé
d'histoire locale de M. de'LaheurdüeJ " I

':' . li-t,,; , , ;.r,' ,\

Corrs-pu,Non»

Le Guildo. Voir chapitre V.

La Roche-Iagu. Voir chapitre XtV.

Deux-SÈvnps

Airvault. Dans Ie château d'Oiron, trésor de Claude
Gouffier, comte de Caravas, grand écuyer de Fran-
çois I"'.
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Auverse. A l?emplacement de la chapelle Saint-' Roch détruite pendant les guerres de religion _'
actuellement ferme du hameàu de Ia BlancÉardière

- une crypte en croix dont l,entrée est perdue abrite
d'importants trésors. (Voir M. Mère, iecrétaire du
syndicat d'initiative.)

Baugé.

Bois-Charruau. Des aristocrates cachèrent un tré-
sor au lieu-dit IaRomagqe en t7gg. Un énigmatique
quatrain recèlerait Ia clef de la cachette :

<< Cent pas en avaàt
Cent pas en arrière, prc barrique d'or et une barrique d,argent
?9".* épées-en croix marquent l,emplaceînent. >>

(Voir M. Mère à Baugé.)

_ lriançon (chàteau de). Vers 1850, le seigneur de
Briançon enfouit un trésor dans les dépendànces du
château. Un individu « venu d,Amériqûe,r, entré au
service des maîtres de Briançon, fut- témoin de la
scène. un de ses descendants éntreprit des fouilles-à
plus]e3rs .reprises, sans résultat toutefois. (Voir
M. Mère à Baugé.)

Le Plessis-Grammoire. Un alchimiste anonyme
aurait enterré au pied d,un calvaire l,or qu,il était
parvenu à fabriquer et un manuscrit révélanf le secret
de Ia transmutation des métaux. (Voir La presse,
r-8-60.)

Vernantes. Les moines de l,abbaye du Loroux
enfouirent un important trésor, conienu dans une
cloche, dans un coin de Ia forêt du Billot. Des
fouilles furent entreprises à Ia fin du siècle dernier.

160

I-ps exoavations, sont encore:visibles .dans la forêt.
(Voir M. Mère à Baugé.)

MevrxNr

Château.Gontier, Une grotte constituerait la ca-
chette dlune impressionnahte quantité de bijoux et
de pierres précieuses. L'accès en serait possible par
une pierre pivotante. Peut-être le fameux trésor des
ducs-de Mâyenne? (Tradition locale.)

Senrne

Malicorne. Voir chapitre XVII.
Le Mans. Les religieuses avaient pris leurs précau-

tions: dès les premiers troubles de Ia Révolution,
elles emportèrent leurs richesses par un souterrain
situé sous la place de l'Etoile. En plusieurs endroits,
on a retrouvé trace de ce souterrain. Sans doute le
trésor est-il tout proche, au bout d'une 'galerie
obstruée. (Voir M. Guy Porcheron, Le Mans.)

VrÀrpÉe

Beaurepaire. Comme approchaient les terribles
colonnes infernales, Ie seigneur local Girard de Beau-
repaire dissimula un Christ en or dans le souterrain
reliant son château à l'église du bourg. .

Epesses. ,L'église possédait un tabernacle dont la
porte était en or massif. Elle fut cachée sous la Ter-.
reur, dans Ie sol de I'église ou de Ia crypte,
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Fontaïnes. I-es propriétaires de la gentilhommière
{!r,I-grL à proximité-du bourg, cachè-rent des pièces
d'or et d'argent, en 1793, près d,une vieille fuie. La
gentilhommière fut incendiée, le trésor est toujours
à retrouver.

Landebaudière. [æ trésor du marquis de Lande-
baudière fut caché, dans Ia nuit du iO au l I mars
t-793, dans une métairiê ou au château même, le
doute demeurant encore sur I'emplacement véritable
de Ia cachette.

Les Landes Guénusson. Entre le château de la
Boucherie et Ie moulin des Landes est enterrée une
barfque « pleine de richesses ».

- 
Mortagne-sur-Sèvre. Deux tours pentagonales du

château bâti par Robert, frère dè Guïüaume ,le
C.onquérant, abriteraient des trésors :, Ia première, Ies
bijoux que les seigueurs y enterraient avant ,leur
mort; la seconde un jeu de boules en or.

Saint-Denis-la-Chavasse. I-e célèbre chef vendéen
Charette s'enfuyant devant les arm{es républicaines
abandonna un trésor deux malles bardées de
serrures et contenant 1 000 louis d,e1 - dans deux
puits'dê,la ré ion. , r', ,, r ''"' :';l

Soullans. Bourgeois de Soullans, paul pivoin, alors
que le 'reste de ia famitle avait é*iÀrq éi;ii Ëè
dans sa maison du bourg pour essayei de sauver ses
biens. Il fut torturé puis-abattu paries Républicains,
mais ne révéla pas l'emplacement de ,sà cachette
que nul ne retrouva depuis.

^ 
Tiftaugçs. A propos des trésors de Vendée, cités

gi-dessusn,se référer à I'ouvrage de R. Charrovx, Les
Trésors du monde, pp._l lg--l}S,. et se renseigner
auprès de M. Lagiau à Beaurepaire.

POITOU-CHARENTES, GUYENNE,
AQUITAINE, PYR'ENEES

AnrÈcn
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sors et leurs documents - on a même parlé du SaiÉt-
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d'ésotérisnle .+ soit dans un puits secret, soit dans
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Miremont. llne chambre pleine d'or, située sous
les ruines du château au,centre diun véritable laby-
rinthe de souterrains, a été détectée'par des sourciers.
(Vu, no 277.)

GmoNpn

Belin, L'implacable adversaire de Charles V, le
Prince §oir, aurait caché un trésor composé d'or et
d'argept*pour reprendre la lutte contre le roi de
France. Il serait toujours sous les ruines du château.
(Voir M. Daude, adjoint au maire de Belin.)

Blaye. Childebert, fils de Clovis, mourut en 570
et fut enterré à Blaye. Il aurait auparavant caché
sous l'actuelle citadeüe un trésor'de luerre composé
cle pièces d'or, d'argent et des bijoux en or massif.
On parle d'un puits en roc de faible profondeur.

r'(Tradition locale.)
,i

, Bordeailü'tLa célèbre et capiteuse Aliénor d'Aqui-
,',taing 4!r[ait,,caché un, trésgr, personnel, g-r, argent et
,bijoux, peu:après sa :ntptufe âv€c ,Louis VII., Ce
trésor,,,enfermé danE un coffre,de fer, fut'détectê pat
un radiesthésiste, rue Luckener, à enviro,n cinq mètres
de profondeur. (Jean de Kerdeland, La Nouvelle
Course aux trésorr, p. 247-248.)

Lors de la Révolution, Ies chartreux de Ia ville
cachèrent leur trésor dans l'église Saint-Bruno, dans
un pilier creux suivant Ia tradition. (Guide de la
France rüystérieuse, Tchou, p. 159.)

Lussaq. Lorsque la Révolution éclata, les moines
de l'abbâye cachèrent leurs trésors dans un souter-
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rain'reliant Lussac à Faize. IIs'l'inondèront ensuite :
I'eau ost demçurée dans le souterrain, d'où la diffi-
culté de rÉcupérer les trésors. (R. Charroax, Ttésors
du monde, pp. 111 et 137)

LnNpss

Pontenx-les-Forges, La « fontaine d'or », qui ne
tarit jamais, se trouve près du pesbytère. Jadis, un
étranger, venu on ne sait d'où, avec une cassette
pleinà d'or sous Ie bras, y disparut. Lâ cassette
est-elle toujours dans Ia fontaine? (Vu, n\ 277.)

Lor

Il y avait un Prince Noir qui régnait sur Lara-
mière et possédait une immense fortune. Avant de
partir pour un lortg voyage dont il ne devait pas
revenir, il fit enterrer ses coffres pâr sêsrvalets. Tous
moururent en terre étrangère et le secret du trésor
est perdu. (Consulter La-Voîx du Prieuré à Lara-
mièie, décembre 1956; I'ouvrage de M. l'abbé
Giroude, paru en 1942; Ies articles de la Dépêche
du Midi à Ia bibliothèque de l'école de Laramière.)

MirandoL C'est une pleine peau de vache qui
reùferme les pièces d'or des châtelains, enfouie sous
la Révolution. Mais le château est hanté... (R. Char-
roux : Trésors du Monde, p. 111.)

Padirac. A la fin de la Guerre de Cent Ans les
Anglais abandonnèrent un trésor danS le gouffre.
Lorsque celui-ci fut vendu aux acquéreurs qui l'amé-
nagèrent, les anciens propriétaires posèrent en condi-
tion que la moitié du trésor leur reviendrait lorsqu'il
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serait découvert. La tradition précise que Ie trésor est
enfermé dans une peau de 

-veau, 
cè qui pourrait

peut-être constituer un indice. (Tradition toàe.)

Lor-Br-GARoNNE

Saint-Vite. Le sire de Lard, seigneur du château
de Lapougeade, au xvrre siècle, s,aàusait fort à invi-
let chez lui d_es jeunes personnes des environs, pour
ensuite, sous Ia menace du fouet, les faire se dêvêtir,
puis da-nser, puis... Mais les maris, ou soupirants dei
jeunes fennmes, trouvèrent à la longue la plaisanterie
de.qrauvais goût. Une nuit, ils envàhirentie château,
brisèrent les os du gentilhomme et lui confisquèrent
res écus, bijoux et autres babioles... Mais ils-furent
:ontraints de les enterrer, car ils étaient poursuivis
:ar les gens du roi qui parvinrent finalement à les
:apturer et qui s'empressèrent de les pendre. Les
magots se trouvent ainsi toujours cachés dans les
ramoaux des environs. (Tont Savoir, aott 195g.)

fanN-rr€ARoNNE

Moissac. Des aristocrates cachèrent, durant Ia Ter-
'eur, un cuir de bæuf plein de monnaies d'or et
l'argent au pied d'un grand saule. (Tradition locale.)

Saint-Antonin. Dans cette localité, les moines du
ouvent cachèrent leurs trésors dans des cloches qu'ils
rnterrèrent. (Tradition locale.)

VTENNT

Charroux. En 1569, I'abbaye de Charroux, une des
plus célèbres de la chrétienté, fut prise et pillée par
Roger .de Carbonnières, chef huguenot, lieutenant
de Coligny. Elle fut incendiée et ses moines massa-
crés. Tduiefois, ceux-ci avaient pris Ia précaution de
cacher les innombrables objets du culte et trésors.
Une faible partie seulement en fut découverte par un
maçon en 1856. Le reste dort encore sous les ruines
calcinées. (Tout Savoir, aofit 1958.)

Nouaillé. Une toise d'argent, le trésor du,roi fean
le Bon, caché avant Ia défaite de Poitiers, en,1356, se
trouverait dans Iè bois de Nouaillé. (Tradition locale.)
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LANGUEDOC, ROUSSILLON, PROVENCE,

AupB

- Carcassonne. Une des cachettes présumées du
fameux trésor dep rs-is wisigoths, provenant du pil-
lage d31 temple de Jérusaleilr et'au paiuis-âe Saf*
mon. Il se trouverait au fond d,un pùits profonà de
Ia cité. Toutefois, Ies fouilles qui v t"i.ni rnàciuces
,:'or,rt donné jusqu'à présent uï.un rlsiltii.- Gutdede la France mystérieu.re, Tchou éditeur, p. ZbS.)

Rennes-le-château. un des prus mystérieux tré-
sors de France, dont on ne connaît l,e'xacte àiigire,
mais dont I'existence ne laisse aucun doute. e ri nridu siècle dernier, 

- 
un étrange personnage, l,abbé

Saunière, surno[lmé le « curé-aux'milliardi r, ,n ae_
couvrit la cachette et y puisa largement : deui décou-
vertes, l'une dans l'église, l,autre dans Ie cimetièrè,
l'avaient mis sur Ia piste du secret. D,où prouiLnt fé
trésor - dont Béranger saunière n'a vraitemblaute-
ment utilisé qu'une faible partie? De multiples hypo-
thèses ont été avancées : trésor des Templierd'Ou
Pgro, de Ia reine Blanche de Castiflè, dT Ài de
Majorque, 9u d'une mine d,or exploiiée près au
château de Blanchefort... Mais la ptüs vraisembiabte

168

semble être encore celle du « trésor des rois wisi-
goths », que I'on recherche un peir partout dans le
Midi de là France et dont I'origine remonte au pillage
de Jérusalem, à l'or du Temple et du palais de Salo-
mon... (Gérard de Sède, Le Trésor maudit, J'ai lu.)

Siissac. Dans ce château de la montagoe Noire, la
tradition situo la présence du Graal et une nouvelle
cachette pour le labuleux trésor des roi§ wisigoths.
(Maurice, La Clef des choses cachées,)

HÉnaur"r

. Le Caylar, Un trésor serait caché dans les ruines
du château. Des générations et des générations de
chercheurs ont sondé les murs pour tenter de le
découvrir. (Tradition locale.)

Soubeyras (Château). Les assassins de.la marquise
de Ganges cachèrent, dans ce château où ils vinrent
passer la nuit après avoir accompli leur crime, les
bijoux dérobés à cette dernière. {La Presse, 1-8-
1960.)

BoucnBs-»u-RHoNr

Les Baux. Abd-al-Rhaman, pillard sarrasin, avant
de quitter la Provence, à la ûn du :f siècle, descen-
dit dans les plus profondes grottes du rocher pour
y dissimuler le fruit de ses rapines. Mais il ne
remonta jamais. Ses ossements gardent son énorme
butin d'or et de pierres précieuses.
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Gan»

v ill eneuv e -l è s-Av ignon. cefiatnement l,un des prusipportants trésors dé Francr; ,isdffi;;ü"i îisb_rique, caché à I'aube de Ia ieuoioiiàïËG 
"n*-treux de I'abbay!. _Un chercheur, dont-odu, Lii*,Ie nom, a déteétê l,emplace*.nt exact au eir.;Ë;iet n'attend plus qu,un iommanditairà poui .iÀ*rr-cer les travaux.

- . Bagnols*ur-Cèzr. {t camp de César, d,après laIégarde, fq fryreyse « chèvrJ&ot, aurair l,un de sesrepaires :;!e 24.iuir, à minuit, une grotte s,entrôuvre
srL{-un anoncelrement de richesseJ scintilrantes. LacéIèbre «'chèvre d'or » est censéé ,rino'rrîrJi t e-
sors abandonnés par les Barbaresques en bon nomure
9,t, 1bg provenlaux : Valtauris, ôoiarr; i]ü;"_
ruere, Eze, etc. lry ypres, certains de ievenii en
:Tifrl propagé. Ia tégendi afi" d; proiélser reurcacrle de Ia curiosité popuraire en têrroriiant les
braves gens.

PvnÉNÉss-OrcNrerBs

Le Boulou. 4t fabuleux bijoux de l,impératrice
lugéni9 seraient cachés dans' cette petiti ,tutiontherrrale où elle séjourna. (Vu, n; in5'^' 

ers

Van

I'échec de la contre-révolutiôn, t o.hè;ilïïirêor,
dans les bois de la.Loube. (Cuide ae U friii;;i;:
térieuse, Tchou éditeur, p. gl2J

170

Veucruse

Avignon. Le palais des papes, d'après les radies-
thésistes, serait trufré de trésors : ceux de Clément V,
Jean X)flI. Clément VI, Innocent V[ entre autres.
(Consulter utilement M. E. Blanc-Lafaugère par
l'intermédiaire du journal Le Méridional à Avignon.)

Cavaillon Un ancien bagnard aurait dissimulé,
dans des circonstances imprécises, son trésor à proxi-
mité de la chapelle Saint-Jacques. (Tradition locale.)

Isle-sur-la-Sorgue. Un bourg important, à quelques
kilomètres au sud de cette localité, fut entièrement
mis à sac par les routiers et ses habitants niassacrés.
Le dernier seigneur, avant de s'enfuir, ût basculer
dans Ie puits, près d'une tour aujourd'hui en ruine,
un veau d'or massif. Encore un trésor c protégé » par
les actes de vente établis entre les propriétaires suc-
cessifs. (Tradition locale.)
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PvnÉNÉss-OrcNrerBs
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ers

Van

I'échec de la contre-révolutiôn, t o.hè;ilïïirêor,
dans les bois de la.Loube. (Cuide ae U friii;;i;:
térieuse, Tchou éditeur, p. gl2J

170

Veucruse

Avignon. Le palais des papes, d'après les radies-
thésistes, serait trufré de trésors : ceux de Clément V,
Jean X)flI. Clément VI, Innocent V[ entre autres.
(Consulter utilement M. E. Blanc-Lafaugère par
l'intermédiaire du journal Le Méridional à Avignon.)

Cavaillon Un ancien bagnard aurait dissimulé,
dans des circonstances imprécises, son trésor à proxi-
mité de la chapelle Saint-Jacques. (Tradition locale.)

Isle-sur-la-Sorgue. Un bourg important, à quelques
kilomètres au sud de cette localité, fut entièrement
mis à sac par les routiers et ses habitants niassacrés.
Le dernier seigneur, avant de s'enfuir, ût basculer
dans Ie puits, près d'une tour aujourd'hui en ruine,
un veau d'or massif. Encore un trésor c protégé » par
les actes de vente établis entre les propriétaires suc-
cessifs. (Tradition locale.)



ALPES DU NORD, LYONNAIS, NIVERNAIS;
JURA, BOTJRGOGNE

Dours r.)

{

Les Combes. Trésor légendaire? Oui; si l'on consi-
{ère qle, d',aprèq la tradition, c'esi un dragon qui
lg garde, moins sûrement si l'on envisage ta piécisiôn
historique de cette même tradition : Ie tiésor se trouve
dans la « grotte du Trésor » depuis 1636, date du
qassage des Suédois dans la conirée. La grotte con-
tient plusieurs salles d'accès difficile du-fait de Ia
montée des eaux. (Voir M. Roy, maire de la loca-
Iité.)

DnôMe

Dîe. I-es remparts de l'antique citadelle abrite-
raient Ia cachette de trois trésors dont on ignore l'ori-
gine, vraisemblablement enfouis dans des souterrains,
un pot empli de pièces, datant de Henri IV, et une
statuette du xn" siècle ont déjà été découverts (Tout
Savoir, août 1958.) '
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IsÈnp

La Frette. fJne des cachettes du célèbre chef hugue-
not qui aurait dissimulé un coffret de pierreries à la
Frette. (Tradition locale.)

Juna

Château-Chôlon. Trésor de la Révolution. Les
abbesses cachèrent leurs richesses dans un labyrinthe
de souterrains creusés dans la colline dominant le
bourg et correspondant avec le tronc creux du
« Sully », un arbre vénérable de la place du village.
(Pilote, no 250 du 6-8-64.) " i ' :

Montmirey. En 1477, les troupes de Louis XI
s'emparèrent du château et de la ville, passèrent la
garnison et les habitants au fil de l'épée. Plusieurs tré-
sors cachés lors de ces sinistres événements subsisteirt
encore cachés dans le vieux bourg et sous les ruines
de la forteresse. (Voir les habit-ants du vi{age et
consulter aux archives de Lons-le-saulnier, Ia notice
d'A. Belvaux sur Montmirey, publiée en 1906.)

NrÈvnB

Bellary (Abbaye de). Les moines de cette abbaye
située en pleine forêt furent odieusement massacrés
par les sans-culottes: les ayant enterrés vivants, ne
laissant dépasser que leurs têtes, ils les utilisèrent
comme quilles en << jouant » avec des boules de fonte.
Auparavant, toutefois, les moines avaient pu enterrer
les biens de Bellary dans Ia forêt. Un mètre cube
d'or, précise la tradition. (Voir les habitants de
Donzy.)
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V.yyhé1y: Un bandit.-de- grands chemins qui atta-
guait les diligences et pillait les voyageurs fut pendu
dans ce'hameau vers 1830. Ses 

-dàrnières 
parolei

furent: << Mon trésor, il est à cent mètres du puits de
Vauchéry. » (Voir les habitants de Donzy.)

RuôNB

Lyon. Voir chapitre IX.
a

Haurr-SnôNr

Luxeuil-les-Bains. Deux statues en or de l,abbaye
cachées sous la Révolution. (Tradition locale.)

SaôNs-rr-LornB

- Châtenay, Henri Camille de Colmont, quand éclata,
la Révolution, enterr4 çix cents pièces d,or dans un
parterre de sa gentilhommière dè Cruzille ou, selon
une source différente, à la ferme blanche de Vilte-
franche. II fut arrêté et exécuté avec sa femme; sllns
révéler à ses tortionnaires le secret de la cachette.
(Voir M. Jean Guillermet à Limas, Rhône, et Ia
mairie de Villefranche.)

SavorB

Chambéry. Une salle basse murée se trouve située
au pied de Ia tour Trésorerie du château. Selon cer-
taines traditions, elle contiendrait des archives et Ie
fameux « trésor des ducs de Savoie » caché lors de
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I'arrivée des Français, si souvent recherché'depuis.
(Voir la Société des Amis du Vieux Chambéry.)

Heurr-SAvorE

Annecy. Les moines du couvent du Saint-Sépulcre
cachèrent un trésor sous la Révolution. Pourtant les
vestiges de t'édifice viennent d'être rasés et rien n'a
été découvert. Sans doute Ie trésor se trouve-t-il dans
une quelconque crypte ou galerie souterraine. I-e
vicus gallo-romain Boutae tirait son nom,du mot
« bæuf-». ,Or la légende assure qu'un bæüf en or
aurait été adoré, par nos ancêtres et se trouvetait tou-
jours enfoui dani la plaine de Flins, là où justement
des archéologues ont découvert des statues en bronze
et des vases d'argent. (Voir la Société des Amis du
Vieil Annecy.)

Talloires. A la Révolution, les cloches de l'abbaye
furent immergées dans le lac d'Annecy' (Voir la
Société des'Amis du Vieil Annêcy.)

r. .:.. .',iiilr:' :, : . ":
ll,'.:

']i,.,i, ,1., -. l.

YoxxB

Voir chapitre VI.
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MASSIF CENTRAL, BOURBONNAIS

CeNrau

Trizac'. A proximité de ce bourg se trouvent les
ruines d'une curieuse cité médiévale, Cottenghe, à
laquelle s'attache une énigmatique légende. Cette
ülle était jadis habitée par des fées. Contraintes
d'abandonner le paÿs, elles y laissèrent des trésors
que depuis'elles viennent parfois essayer de retrouver,
dont une tâbl@ en or massif.' Or, si celle-ci venait à
être retrouvée, de terribles malheurs fondraient aussi-
tôt su'r Ie pays. Un rare exemple de trésor qu'il ne
faut suttorl',pâs découvrir. (Voir les habitants du

AruEn

Beaulon. Trésor de la Révolution caché par les
seigneurs locaux mais gardé par cinq vipères rouges
qui défendent le parc du château. (R. Charroux, Trê-
sors du Monde, p. 111,,)

Chartdle. Le connétable de Bourbon, qui trahit
François "*I"', cacha un important trésor dans son
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château avant de rejoindre Charles-Quint sous un
déguisement de valet. (Voir le docteur I-éon Chabrol
à Vichy.)

Les Malavaux. Voir chapitre II.
Montmorillon. Philippe de Guillard, seigneur cruel

et détesté, fabriquait de la fausse monnaie dans son
donjon. Les troupes clu roi assiégèrent son repaire où
il cacha un important trésor avant de s'enfuir par
un souterrain. Richelieu fit raser Ie château. (Voir

Hnurs-LorRE

Lafa,rre. Plusieurs trésors seraient cachés dans Ia
région, selon des traditions fort anciennes, Un, veau
d'or serait enfoui sous le mont Tartas, c,aché par les
bons soins des druidesi: alors que César:entrçirrenait
Ie siège du camp d'Anûoqne. Dés découver.tes archéo-
Iogiques sernblent accré4iter cette croyance. Par
ailleurs, des souterrains partiraient de la tour de
Mariac et rejoindraient - sous Ia t oire - le château
de Soubray: ils recèleraient une cloche ôu une mar-
mite pleine d'or. (Tradition locale.)

Lom-Br-CHsn

Lassay-sur-Croisne. Voir chapitre I.

Mesland. Deux cloches pleines d'or dans un sou-
terrain. (Voir M. V. Cartraud, directeur de l'école
de Mesland.)
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Heurn-VIENNE

Châtus. Richard Cæur-de-Lion trouva la mort en

assiégeant ce château, dont le seigneur avait décou-

vert "un trésor et qu'il refusait de remettre à son

suzerain. Qu'est devenu le trésor? Signalons qu'en

1963, 115 pièces d'or ont déjà été retrouvées par un
paysan.

REPERTOIRE DE QUELQUES.UNS
DES TRESORS DECOUVERTS EN FRANCE

I{LTIIRELLEMENT, it ne s'agit ici que de d,on-
ner quelques exemples pris au hasard parmi l'échan-
tillonnage des innombrables d,écouvertes relatées par
la presse. En effe|, s'il s'agissait d'en dresser une
nomenclature complète le présent ouvrage n'y suffi-
rait pas D'autre parl, souvenons-nous du nombre
infini de trésors dont l'invention est demeurée se-
crète,,. Souvenons-nous également que les chercheurs

- et les découvreurs - de trésors sont de tous les
temps. Sans remonter iusqu'aux Arabes, à la conquête
des trésors funéraîres des pharaons, ni même ius-
qu'aux plongeurs du XVIil" siècle à la recherche des
magots engloutis, citons deux cas plus récents. Ils
ont valeur d'exemple. Le premîer se situe en 1933 et
a pour théâtre un château des environs de Toulouse.
Les enlants de la demeure, en jouant près du pîgeon-
nier, turent intrigués par une résonance sous leurs
pas. Ils creusèrent, découvrirent une galerie qui abou-
tissaït à un tas de monnaîes et d'obiets précieux sur-
montés tun crucifix, avec I'inventaire du trésor
dressé en 1814, lors de la retraite de I'armée de
Wellington. Le second date de 1954 : deux jeunes
scouts, apràs des iours de recherches, découvraient
l'un des trésors de Saint-Wandrille... Ces deux liis-
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toires, qui mettent en scène de ieungs héros, prou-
vent que, si la chance et le hasard, de la manière
parlois la plus inattendue, agissent en fées protec-
trices pour les découvreurs de trésors, la recherche
systérnatique et raigonnêe peut laisser espérer, elle
aussi, des résultats tangibles.

AvoN-rBs-Rocsns (Ille-et-Vilaine). La tradition
situait un trésor caché au château de << Les Roches
Tranche-Lion », édifice du xvu siècle. En aména-
geant les abords de Ia chapelle, des jeunes gens
voient s'ouvrir un trou de six à sept mètres sous
leur§ yeux: au fond, 214 pièces â'or ffançaises
et espagnoles, datées de 1563 à 1618;.. (Fîgaro,
27-4-r966.)

Bolweulr-sun-Manrqs (Seine-et-Marne). En jouant' dans un champ cinq écoliers découvrent des cen-
taines de pièces gallo-romaines en cuiwe au fond
d'un trou. (Parisien lib,éré, 25-2-1965.) :

BnÉuaxor,lr-Bs ,(Mayenn$. ,Un cultivateür, en a$a-
, chânt,.le§:;[aies de son champ, rnèt, à jour;trois
' vases contenant 460tr pièces de :cuiÿre et, de

bronze à effigies diverses, rdes rois de France, de
Charles VIII à Louis XIIL Le trésôr date sans
doute de 1640, alors que les paysans de la région
faisaient Ia << grève de l'impôt » : il fallut des gar-
nisaires pour faire rentrer les choses dans l'ordre.
Mais de nombreux paysans enterrèrent néanmoins
leur magot. (A,F.P., 24-2-1962.)

BRtotsns (Creuse). A une très vieille maison du pays
se rattachait une légende de trésor caché. Le gendre
des propriétaires, en la démolissant, ÿ découvre
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, pour huit millions de pièces d'or datant de 1760,
à l'effigie de Louis XV, contenues dans deux
sabots d'enfant. (Parisien libéré, t2-2-1966,)

Evnv-r,r-Cuerrlu (Seine-et-Marne). Un maçon res-
taure une vieille bâtisse du xvl" siècle. En grattant
un mur, il découvre un trou entre deul pierres:
celui-ci abrite un coffre contenant 950 pièces d'or.

1 (Paris-lour, 7-4-1966.)

Mancu,v (Seine-et-Marne). En creusant une tran-
chée destinée à permettre l'évacuation des eaux
un autre maçon découvre un pot contenant
95 pièces d'or. (L'Aurore, 30-9-1967.)

Plnls (Seine). Au lycée Henri IV, dans un vieux bâti-
ment datant de l'ancienne abbaye Sainte-Gene-* viève, trois ouvriers découvrent trente-deux dou-
bles louis au bandeau frappés à Strasbourg en
17 56. (Parisien libéré, 8-l-1970.)

RourN (Seine-Maritime). En démolissant une vieille
maison de Ia Cavée des Ecameâux,,située dans Ia
cour d'une usine, des ouwiers découvrent 1578
pièces de cinq francs en argent, datant de Ia
I'" République, du I"' Empire, de Louis XVIil,
de Charles X, de Louis-Philippe, de la II"-Répu-
blique et du Second Empire, avec quelques pi§ces
italiennes frappées du sceau de Napoleone Impe-
ratore! I-e magot date de 1870, les propriétaires
de Ia maison ayant voulu Ie soustraire aux Alle-
mands. (Figaro, 18-8-1966.)

Slwr-Cyn-le-Rocnr (Corrèze). Des pièces d,or
datant de Lsuis XIV et de louis XV découvertes
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Tranche-Lion », édifice du xvu siècle. En aména-
geant les abords de Ia chapelle, des jeunes gens
voient s'ouvrir un trou de six à sept mètres sous
leur§ yeux: au fond, 214 pièces â'or ffançaises
et espagnoles, datées de 1563 à 1618;.. (Fîgaro,
27-4-r966.)

Bolweulr-sun-Manrqs (Seine-et-Marne). En jouant' dans un champ cinq écoliers découvrent des cen-
taines de pièces gallo-romaines en cuiwe au fond
d'un trou. (Parisien lib,éré, 25-2-1965.) :

BnÉuaxor,lr-Bs ,(Mayenn$. ,Un cultivateür, en a$a-
, chânt,.le§:;[aies de son champ, rnèt, à jour;trois
' vases contenant 460tr pièces de :cuiÿre et, de

bronze à effigies diverses, rdes rois de France, de
Charles VIII à Louis XIIL Le trésôr date sans
doute de 1640, alors que les paysans de la région
faisaient Ia << grève de l'impôt » : il fallut des gar-
nisaires pour faire rentrer les choses dans l'ordre.
Mais de nombreux paysans enterrèrent néanmoins
leur magot. (A,F.P., 24-2-1962.)

BRtotsns (Creuse). A une très vieille maison du pays
se rattachait une légende de trésor caché. Le gendre
des propriétaires, en la démolissant, ÿ découvre
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, pour huit millions de pièces d'or datant de 1760,
à l'effigie de Louis XV, contenues dans deux
sabots d'enfant. (Parisien libéré, t2-2-1966,)

Evnv-r,r-Cuerrlu (Seine-et-Marne). Un maçon res-
taure une vieille bâtisse du xvl" siècle. En grattant
un mur, il découvre un trou entre deul pierres:
celui-ci abrite un coffre contenant 950 pièces d'or.

1 (Paris-lour, 7-4-1966.)

Mancu,v (Seine-et-Marne). En creusant une tran-
chée destinée à permettre l'évacuation des eaux
un autre maçon découvre un pot contenant
95 pièces d'or. (L'Aurore, 30-9-1967.)

Plnls (Seine). Au lycée Henri IV, dans un vieux bâti-
ment datant de l'ancienne abbaye Sainte-Gene-* viève, trois ouvriers découvrent trente-deux dou-
bles louis au bandeau frappés à Strasbourg en
17 56. (Parisien libéré, 8-l-1970.)

RourN (Seine-Maritime). En démolissant une vieille
maison de Ia Cavée des Ecameâux,,située dans Ia
cour d'une usine, des ouwiers découvrent 1578
pièces de cinq francs en argent, datant de Ia
I'" République, du I"' Empire, de Louis XVIil,
de Charles X, de Louis-Philippe, de la II"-Répu-
blique et du Second Empire, avec quelques pi§ces
italiennes frappées du sceau de Napoleone Impe-
ratore! I-e magot date de 1870, les propriétaires
de Ia maison ayant voulu Ie soustraire aux Alle-
mands. (Figaro, 18-8-1966.)

Slwr-Cyn-le-Rocnr (Corrèze). Des pièces d,or
datant de Lsuis XIV et de louis XV découvertes
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dans une cavitê aménagée à'l'intérieur d'une vieille
poutre. (F rance-Soir, 10-8- I 967 .)

Sewrp-TRrNtrÉ-pB-Le.LulzsnNs (Seine-Maritime).
En 1449, alors que les Anglais reprennent Fou-
gères, le père abbé Philippe I"' rejoint le parti de
l'occupant. Avant que Charles VII conûsque
l'abbaye en représailles, I'ecclésiastique cache son
trésor. Il meurt trois ans plus tard sans révéler
l'emplacement de la cachette. En 1960 - cinq
siècles plus tard - un radiesthésiste mandé pour
déterminer un emplacement de puits, décela une
présence d'or. Mais aucune attention ne fut

r portée à l'incident. Et, dernier acte, en 1968, des

' maçons restaurent une voûte: ils y découvrent unI pot contenant une cinquantaine de pièces d'or,
monnaies royales anglaises de Henri IV à Henri VI,
et françaises de Charles V à Charles VII. (Carre-
four, lG4-69; Figaro, 2A-4-1969.)

Senr-TnrvrER-suR-MorcNaNs (Ain). Un plâtrier
découvre un sac contenant 549 louis d'oi caché
dans un mur du presbytère. (Paris-lour, 7-Ll-
t966.)

TrnÉnouaNNs (Pas-de-Calais)" Une équipe d'étudiants
travaillant à des fouilles archéologiques près de
l'ancienne cathédrale découvre 59 pièces d'or à
l'efrgie de Henri VI d'Angleterre, de Charles VII,
de I-ouis XI et du comte de Flandre.

VrnnrÈnB (Yvelines), 3 253 pièces d'or dans des
vieilles chambres à air extraites d'une décharge
publique désaffectée. (Fîgaro, 26-l-1967.,
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Yvnror (Seine-Maritime), Uq'enfant,découvre une
pièce après le passage d'une pelleteuse à Ia c Citë
du Bonheur », ensemble en cônsfuction. Tous les
!{itants accourus en renfort découvrent pour
?g 900 francs de napoléons. (Figaro, partsien
libéré, 30-11-1968.)

..'.t .:.,
,i.:'ii . i
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