
 

   

Pays de Paulhaguet 
T e r r e  d u  p a s s é ,   
T e r r e   d ’ a v e n i r  

Bulle n n°1—juin 2012 

Histoire de la tuilerie mécanique de Couteuges 
par Claude Bernard et Julie Échaubard 

Avant  1920  l’implanta on  des 
tuileries‐briqueteries  ne  se  fai‐
sait pas au hasard : elles s’instal‐
laient près des carrières de terre 
d’argile. Cela a progressivement 
changé  avec  le  développement 

des  moyens  de  transport 
(camions, chemin de fer) à par r 
des années 1930. 
L’origine  de  la  tuilerie  de  Paul‐
haguet  (plus  précisément  de 
Couteuges), à l’emplacement de 
l’usine  appelée  CAROFRANCE, 
semble  dater  de  1853  :  année 
de  la créa on d’une  tuilerie par 
Vital Vidal sur le lieu‐dit Rives où 
se trouvait une carrière d’argile. 
C’est  son  fils  qui  l’a  gérée  en‐
suite,  le  Docteur  Alfred  Vidal 

(maire de Paulhaguet de 1881 à 
1910).  Celui‐ci  l’a  confiée  plus 
tard  à  son  gendre,  Paul Mallat, 
qui était avocat à Brioude. 
Le  29  Octobre  1921,  la  tuilerie 
Vidal  devient  une  Société  Ano‐

nyme à l’occa‐
sion  d’une 
fusion  avec  la 
société  Éta‐
blissements 
Cruzille‐Frères
‐Céramique, 
avec  des  ap‐
ports  en  capi‐
tal  de  per‐
sonnes  ve‐
nant  de  Bel‐

gique, notamment Léon Dussart. 
Son siège social est alors 9 Ave‐
nue  de  la  Gare,  dans  la  Com‐
mune  Le  Coteau,  proche  de 
Roanne  (département  de  la 
Loire). 
Paul Mallat  est  l’administrateur 
délégué  (PDG  de  nos  jours)  de 
ce e  nouvelle  société.  Mais 
celle‐ci  évolue  rapidement  et 
son  nom  change  dès  1922.  Elle 
est nommée  Isère – Paulhaguet 
– La Bénissons‐Dieu (sigle : IPB). 

Pourquoi  ce  nom  ?  Parce  que 
ce e  SA  regroupait  plusieurs 
tuileries  :  à  Moirans  et  Saint‐
Jean‐de‐Moirans  dans  l’Isère,  à 
Couteuges  dans  le  canton  de 
Paulhaguet  et  à  La  Bénissons‐
Dieu dans la Loire. D’où IPB. 
L’administrateur  délégué  de‐
vient  alors  Léon  Dussart  lui‐

Sommaire 
 La  tuilerie de Couteuges — p.1 et 2 
 La vieille église de Paulhaguet— p.3 
 Les anciens commerces de Collat—  
p.4 et 5 
 Le couvent de Ste‐Marguerite — p.6 
 Je me souviens… — p.8 
 Les  missionnaires de St‐Didier‐sur‐
Doulon — p.9 
 Edmond et la  créa on de la com‐
mune de Chavaniac‐Lafaye e —p.10 
 Una journade du païsan et de la 
paîsanne — p.11 
 Les dessins des élèves de l’école de 
Saint‐Georges‐d’Aurac — p.12 
 L’œil des élèves – p.13 et 14 
 Les photos de classe — p.15 
 Les souvenirs des communes — p.16 
 La rece e — p.17 
 Les Aînés et les Séniors — p.18 
 Quelques manifesta ons — p.19 
 Je me souviens… — p.20 

1930 



 

 2 

Terre du passé, terre d’avenir 

Histoire de la Tuilerie mécanique de Couteuges 
suite 

même,  qui  a  inves   la  plus 
grande par e du  capital. Parmi 
les administrateurs de la société 
figuraient  Sylvain  Du  Bois 
D’Enghien, inves sseur belge lui 
aussi,  Pétrus  Perroton,  Jean 
Laffay  qui  était  beau‐père  de 
Léon  Dussart.  Anecdote  amu‐
sante : la route qui relie la Com‐
mune  Le  Coteau  et  celle  de  La 
Bénissons‐Dieu  s’appelle Boule‐
vard des Belges ! 
C’est en 1938 que le siège social 
est déplacé  :  il devient « Rives, 
43230 Couteuges ». Il faut noter 
que  les  tuileries  de  l’Isère  ont 
ensuite  été  vendues  vers  1958 
et  que  la  tuilerie  de  La  Bénis‐
sons‐Dieu a fermé vers 1960. 
Les  principaux  directeurs  géné‐
raux de  IPB ont été Pétrus Per‐
roton  (qui  a  exercé  depuis  la 
créa on  d’IPB  jusque  vers  les 
années 1955) et Claude Bernard 
(en  poste  de  1964  à  1977),  en 
collabora on  avec  Annet  Belin 
et Henri Bonnefoy, Chefs de fa‐
brica on.  
En  1957,  un  nouveau  PDG  est 
élu  :  Pierre‐Marie  BRETON, 

gendre  de  Léon  DUSSART,  qui  
restera  PDG  jusqu’à  la  ferme‐
ture d’IPB en 1977. 
La produc on d’IPB a  concerné 
majoritairement de  la brique et 
non de la tuile – 80% de briques 
et 20% de  tuiles  !  Le  volume  a 
été  jusqu’en  1960  d’environ  

24  000  tonnes  par  an  avec  75 
salariés.  Dans  les  années  sui‐
vantes, la produc on a augmen‐
té  progressivement  jusqu’à 
101  000  tonnes  par  an  (en 
1973) avec 150 salariés. Les car‐
rières  d’argile  principales 
étaient à Salzuit et à Lavaux – là 

où  actuellement  il  y  a  des 
étangs. 
Les raisons principales de la fer‐
meture d’IPB  en  1977  ?   Parce 
que la brique était en fin de car‐
rière,  remplacée  par  la  plaque 
de plâtre.   Et aussi en raison de 
l’augmenta on trop  importante 

des coûts de produc on : essen‐
ellement  le  prix  du  fuel  des 

chaufferies  (IPB  consommait  
30 000 litres de  fuel par jour) et 
les  coûts  de  transport,  Paul‐
haguet  étant  éloignée  des 
grands  centres  de  consomma‐
on.  

Terre du passé, Terre d’avenir 
En 2000, sous  la conduite de Mme Cres‐
son, professeur d’histoire‐géo, des élèves 
du Collège de Paulhaguet ont  réalisé un 
cédérom  in tulé : Terre du passé, Terre 
d’avenir, avec en exergue sur  la  jaque e 
de présenta on ce commentaire : 
« Ce e terre qui colle aux sabots a pro-
fondément  marqué  ce  bassin  de  Paul-
haguet,  son  ac vité,  ses  hommes,  ses 
paysages…  C’est  un  devoir  de  ne  pas 
laisser  tomber  dans  l’oubli  ce  passé  et 

un enjeu d’en faire un atout culturel et 
touris que. » 
 
Aujourd’hui, en 2012, en  reprenant  ce 
tre, nous  avons  la  volonté de ne pas 

laisser  tomber  dans  l’oubli  ce  passé, 
nous avons  la volonté de créer un  lien 
nouveau  entre  toutes  les  généra ons 
qui façonnent ce Pays de Paulhaguet et 
en  faire  un  atout  pour    développer 
notre avenir.   

1930 
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La vieille église de Paulhaguet 
d’après les notes en 1913 de l’Abbé Louis Fromaget, fournies par Renée Dubois, 

et  d’après le livret « Paulhaguet et son passé » de Paulhaguet Accueil 

La Vieille Église de Paulhaguet (église Saint‐É enne) 
a été désaffectée en 1878, année d’ouverture de la 
nouvelle église place La Faye e. Elle a été complè‐
tement rasée en 1913.  
La  flèche  du  clocher  avait  été  dé‐
molie  lors de  la désaffec on.  Il en 
fut de même du  grand perron qui 
précédait  la  porte  principale  don‐
nant  accès  sur  la  grande  rue.  Lors 
des  travaux  de  démoli on  furent 
mis  à  jour,  outre  un  certain 
nombre  de  corps  placés  dans  des 
sépultures  par culières,  un  grand 
nombre  d’ossements  provenant 
certainement  d’exhuma ons  pré‐
cédentes,  ossements  qui  avaient 
été  réunis  dans  deux  caveaux  si‐
tués  l’un  à droite  en entrant dans 
l’église et  comprenant une dizaine 
de  corps,  l’autre  à  gauche,  le plus 
important,  au  pied  du  clocher  qui 
comprenait 200 à 250 corps. 

Outre  les  osse‐
ments,  furent  trou‐
vées,  sous  le  pilier 
de  droite  en  en‐
trant, une vingtaine 
de pièces en argent 
datant  du  régime 
de Charles VI (1380‐
1422),  contenues 
dans  un  pe t  réci‐
pient en  fer. On en 
déduit que l’église a 
probablement  été 
construite  au  XVe 
siècle,  vraisembla‐
blement  sous  les 
auspices  des  cha‐
noinesses de Lavau‐
dieu,  dont  Paul‐
haguet dépendait. 

Les ossements exhumés de  la Vieille Église ont été 
inhumés à nouveau dans  le cime ère situé au fond 
de la Ville, au lieu‐dit « le Patural ». 

1900 
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Les anciens commerces et ar sans de Collat 
 

 

  auberge 
 

boulangerie 
 

ébéniste 

  café    vin    charron 

 
tabac 

 
tailleur 

  Maréchal‐
ferrant 

  épicerie 
 

repasseuse 
 

sabo er 

 

 

 

 

scierie 

Trav. publics 

horloger 

école 
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Les anciens commerces et ar sans de Collat 

 

n° gérant ouverture fermeture 

1  Mona e « chez le Cantonnier »   1900  2008 

2  Arthur Vauzelle  Avant 1930  Vers 1969 

3 
Missonnier, chez Jean et Lucie (photo ci‐dessus), puis Céles n, 

puis Gaston 
1840 scierie 
1880 café 

1925 scierie 
1985 café 

4 
Bayard‐Glaise‐Tyssandier « chez l’A rante »  

La Poste de 1940 à 1956 
1853  2008 

5  Antoine puis François Glaise  Avant 1900  Vers 1908 

6  Gourdon  Vers 1940  Vers 1950 

7  Bernard « chez Casino »  1856  2001 

8  Joseph Missonnier puis « chez Belland »  Avant 1900  1950 

9  Germain Trévis  1929  1968 

10  Régis Trévis  Vers 1895  1944 

Commerces sur le cadastre page gauche (à par r de la mémoire des habitants) 

11  Jean Beinier puis Pierre Filhon, mari de l’ins tutrice  Avant 1910  Vers 1945 

12  Marie Laurent—Antonin Missonnier  Avant 1914  1950 

13  Père Porte (et arracheur de dents…)  Avant 1940  Vers 1959 

14  Arsène Cluzel  Vers 1900  Vers 1958 

15  Mou e  Vers 1930  Vers 1940 

Collat 1880 
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Le couvent de Sainte‐Marguerite 
par Thierry Garnier (à par r de documents d’archives) 

Sainte‐Marguerite,  au  contraire 
des bourgs centre des communes 
voisines, n’a jamais vraiment con‐
nu  de  vie  villageoise.  Les  seuls 
habitants  furent  pendant  long‐
temps le curé et les personnes de 
sa maison. 
Pourtant  lorsqu’on  traverse  le 
village  un  bâ ment  ancien  fort 
imposant  interpelle.  Jailli  de  la 
roche  abrupte  qui  fut  aplanie 
pour  l’occasion,  il  s’agit  de  l’an‐
cien  couvent,  l’œuvre  d’un 
homme : l’Abbé Marcon. 
Mais qui était Jean André Mar-
con ? 
Né  vers  1780  à Moudeyres  près 
de  Laussonne  dans  une  famille 
pauvre, le jeune homme qui avait 
de solides ap tudes pour la char‐
pente  et  la menuiserie,  se  loua, 
après  son  service militaire,  chez 
des  par culiers  jusqu’à  ce  qu’il 
eut  l’opportunité  de  séjourner 
chez un parent, vicaire à Landos, 
qui  l’instruisit.  Si bien qu’il entra 
au séminaire du Puy où  il  fut or‐
donné prêtre en 1820. 
Nommé  vicaire  à  Chaspinhac  et 
quatre  ans  après  curé  de  Costa‐
ros,  il s’y fit remarquer par  le ta‐
lent dont  il fit preuve pour déco‐
rer et embellir  l’église,  ce qui  lui 
valut  sans  doute  d’être  désigné 
pour  aller  terminer  celle  de 
Sainte‐Marguerite. 
En  effet  à  ce e  époque  les  pa‐
roissiens de Sainte‐Marguerite, à 
peu près 250 âmes, avaient obte‐
nu  de  Monseigneur  l’évêque 
l’autorisa on  de  reconstruire 
l’église dans ce  lieu central de  la 
paroisse.  En  deux  ans  le  gros 
oeuvre  fut  bâ  mais  tout  l’inté‐

rieur restait à faire lorsqu’arriva à 
l’automne  1835  le  nouveau  des‐
servant, l’Abbé Marcon.  
En  9  ans  seulement,  puisqu’il 
mourut le 2 octobre 1844, l’Abbé 
Marcon  va  profondément  mar‐
quer  la  paroisse  en  laissant  une 
oeuvre  conséquente  tant  spiri‐
tuelle que matérielle. 
Tout  d’abord,  avec  une  énergie 

de comba ant, il s’a ela à la fini‐
on de l’église, n’hésitant point à 

remonter jusqu’à la Reine épouse 
de  Louis‐Philippe  qui  payera  sur 
sa casse e personnelle le dallage. 
Comme il n’hésitera pas à me re 
la main à la pâte, construisant lui‐ 
même  les  balustrades,  les  pe ts 
autels... 
Parallèlement  cet  homme  pas‐
sionné  vouait  une  grande  dévo‐
on  à  Saint  François‐Régis.  Il  va 

donc  le  faire  connaître  à  ses pa‐
roissiens  et  arrivera  à  l’imposer 
comme  le  Saint patron de  la pa‐
roisse,  en  se  procurant  une  re‐
lique,  une  statue  et  surtout  en 

obtenant  une  «  indulgence  plé‐
nière pour  les pèlerins venant en 
pèlerinage  à  Sainte‐Marguerite 
pendant  l’octave  de  la  fête  du 
Saint  »  (c’est à dire une remise 
totale des peines temporelles 
dues pour les péchés déjà pardon‐
nés). 
Et  c’est  sûrement  ce e dévo on 
qui  fit  germer  dans  l’esprit  de 

l’Abbé  la  construc on  d’un  cou‐
vent,  afin  d’y  accueillir  « un es‐
saim de vierges chré ennes » qui 
auraient  une  double  mission  : 
donner  éduca on  et  instruc on 
aux enfants de  la paroisse et des 
paroisses  voisines  et  surtout  as‐
surer  une  présence  con nuelle 
devant  le  Saint  Sacrement, 
puisque  l’église était déserte du‐
rant  la semaine car  le presbytère 
était  la  seule  habita on  du  chef 
lieu de la paroisse. 
Ce e  oeuvre  colossale,  dispro‐
por onnée  au  regard des  faibles 
ressources dont disposait le Curé, 
fut durement cri quée y compris 

1910 
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par  certains  de  ses  confrères. 
Mais  obs nément,  ne  se  fiant 
qu’à  la Providence et sûrement à 
ses  talents  d’orateur  et  de  per‐
suasion  auprès  de  ses  parois‐
siens,  l’Abbé  Marcon  mit  ses 
plans  à  exécu on  et  réussit  à 
faire  bâ r  en  peu  de mois  l’édi‐
fice.  Parmi  les  généreuses  dona‐
trices,  on  peut  citer  l’épouse  du 

maire,  Marguerite  Vailhorgue 
née  Dutrévis,  Madame  Avond 
née  Eyraud  de  Paulhaguet, mais 
également  Rose  Coffy  sa  ser‐
vante. 
Mais qui était Rose Coffy ?  
Dans ce e histoire, si l’Abbé Mar‐
con a  le premier rôle, Rose Coffy 
en est l’héroïne malheureuse. 
Elle  était  née  dans  une  famille 
aisée à Saint‐Germain‐Laprade et 
fut  dans  sa  jeunesse  «  fille  de 
l’instruc on  »  (béate).  Elle  fit  la 
connaissance  de  l’abbé  Marcon 
alors  vicaire  à Chaspinhac et en‐
tra  à  son  service  comme  ser‐
vante. Tout naturellement elle  le 

suivit à Sainte‐Marguerite. Fidèle 
entre les fidèles, elle n’hésita pas 
à  lui  léguer  son  patrimoine  et 
toutes  ses  économies.  En  retour 
l’Abbé Marcon par  testament en 
fit  son  héri ère.  Et  la 
«  généreuse  »  fille  n’y  vit  là 
qu’une nouvelle obliga on. Après 
la mort de son maître, elle s’em‐
pressa de  réaliser  ses  inten ons, 

dépensant la succession pour ter‐
miner  l’aménagement  du  cou‐
vent  où  elle  espérait  finir  sa  vie 
en compagnie de religieuses. 
Pour  fonder  une  communauté 
elle  fit  appel  à  un  homme  qui 
avait  beaucoup  compté  pour 
l’Abbé Marcon, son ancien direc‐
teur  de  séminaire  Monseigneur 
Péléa  et  par  un  acte  notarié  de 
1845  elle  lui  remit  la maison  du 
couvent.  Ne  possédant  plus  que 
quelques  hardes,  Rose  Coffy  se 
re ra  à  l’Hôpital  du  Puy  où  elle 
mourra  quelques  années  plus 
tard. 
Et le couvent après cela ? Avec la 

mort de l’Abbé puis la dispari on 
de sa servante, les ambi ons sont 
revues à  la baisse. Néanmoins  le 
couvent va  jouer son rôle éduca‐
f avec plus ou moins de difficul‐

tés.  
En 1846, le nouveau propriétaire, 
Monseigneur Péléa, supérieur du 
grand  Séminaire,  ordonne  à  la 
supérieure  de  la  communauté 
Sainte‐Agnès  de  Josat  d’envoyer 
deux  de  ses  sœurs  à  Sainte‐
Marguerite. 
Puis  en  1847  ce  sont  deux  nou‐
velles  sœurs  qui  arrivent  de  la 
communauté  de  la  Croix‐de‐
Clavas à Riotord, jusqu’en 1851. 
Suivront quelques années de fer‐
meture  avant  qu’une  jeune  fille 
de  la  commune,  Madeleine  Du‐
trévis  n’ob enne  une  chambre 
dans  le couvent où elle reçoit  les 
enfants  pour  leur  apprendre  la 
lecture et le catéchisme. Pendant 
une dizaine d’année vont ainsi se 
succéder des « filles de  l’instruc‐
on du Puy ».  

Mais  le couvent est une nouvelle 
fois  vendu,  en  1865,  à  la  supé‐
rieure  de  la  communauté  de 
Saint‐François d’Allègre, qui y en‐
voie deux  sœurs dont  l’une était 
tulaire  d’un  brevet  de  capacité 

pour l’instruc on primaire. 
Et après ?  
L’Abbé Marcon avait été enterré 
dans  l’église.  Sa  personnalité 
avait  imprégné  les  paroissiens  à 
tel point que vers 1879, soit une 
trentaine d’années après sa mort, 
on  lui  a ribuait  encore  diverses 
guérisons étonnantes. Si bien que 
lors de l’exhuma on de son corps 
rendue  nécessaire  pour  réparer 
le  dallage  de  l’église,  la  rumeur 
raconte que  l’on pilla avec dévo‐
ons ses restes comme s’il se fut 

agit d’un « Saint ». 

À noter que  le couvent a perdu un étage et que son toit 
a changé (4 pans à 2 pans), que l’église a perdu la flèche 

de son clocher.  
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Les cochons 
J’ai vu tuer 150 à 200 porcs dans 
ma commune. Car à  l’époque, on 
engraissait beaucoup de  cochons 
et tout le monde faisait son pain.  
Même  pendant  la  guerre, 
la « tuaille » du cochon dans nos 
campagnes  a  toujours  été  une 
fête. Ça avait  lieu de novembre à 
mi‐février,  et  pour  tuer  le 
«  caillou  »,  il  fallait  des  forts  à 
bras  et  même  des 
forts en gueule. 
On  a rapait  le  co‐
chon  par  les  oreilles 
dans  la  «  soude  ». 
On passait une corde 
au groin, une autre à 
une pa e arrière, et 
on  le  ficelait  sur  un 
char,  le  «  barrot  ». 
Puis  on  plantait  un 
couteau  dans  la  ca‐
ro de  et  un  flot  de 
sang  coulait  dans  le 
bidon qu’on tournait 
avec une  louche. On 
y avait mis un peu de 
vinaigre pour que  le sang ne coa‐
gule pas. Ensuite on brûlait  le co‐
chon, on  le  lavait, on  le raclait au 
couteau.  Le  lard  était  bien meil‐
leur.  Aujourd’hui  ce  n’est  plus 
comme  cela,  on  u lise  le  chalu‐
meau et le gaz. 
Après,  on  pendait  le  cochon  par 
les pa es arrières, on  lui  coupait 
la  tête,  on  l’ouvrait  au milieu  et 
on sortait toute sa ventraille. 
On enlevait  le  saindoux,  les deux 
filets  de  viande,  les  côtes  qu’on 
séparait du  lard,  les épaules.   On 
faisait  le  jambon dans une caisse 
en bois  : on  le  couvrait de  sel et 
on le laissait quarante à quarante
‐cinq jours avant de le sor r pour 

le  pendre.  On  a endait  presque 
un  an  pour  le  commencer.  Le 
poids  du  jambon  représente  le 
dixième de  la bête. Chez moi,  j’ai 
vu  tuer  des  truies  qui  avait  fait 
trois  fois  des  portées  et  dont  le 
poids était de 300 kg. 
Le  jour où on  tuait  le cochon, on 
faisait  le boudin et  le  lendemain, 
on  préparait  tout  le  reste  car  il 
faut  laisser cailler  la viande. Il fal‐

lait arriver à faire des saucisses et 
du saucisson le même jour. Main‐
tenant, on achète  le cochon dans 
le  supermarché.  Le  tonneau  de 
vin aussi a disparu. 
 
Les moulins et le bois 
Dans la vallée de la Senouire, jus‐
qu’à  Paulhaguet,  il  y  avait  15 
moulins.  
Celui  de  Jean  Bonnet  à  Lamothe 
de  Saint‐Pal‐de‐Senouire  était  le 
dernier.  Il a fermé en 2000.  Il fai‐
sait  un  peu  de  farine  pour  les 
bêtes.  Comme  on  récoltait  aussi 
du  colza  dans  nos  campagnes, 
Chevalier  Prosper  de  Barthol  fai‐
sait de  l’huile à Paulhaguet. Pen‐

dant  la  guerre,  le  grand‐père  de 
Mme  Yve e  Mou e  descendait 
trois mètres cube de bois avec sa 
jument  à  Paulhaguet,  trois  fois 
par semaine. A  l’époque  il y avait 
à Paulhaguet  les scieries Bernard, 
Dodet,  Jean  Monnier,  Camille 
Perrin. Tout cela à disparu.  
Toujours  pendant  la  dernière 
guerre,  les  scieries  Jean Monnier 
de Paulhaguet avaient acheté une 

ferme  aux  Boires, 
commune de Saint‐
Préjet‐Armandon. 
Le  village  des 
Boires qui touche la 
commune  de  Col‐
lat,  se  trouve entre 
les  villages  de  la 
Carrielle, de Gra e‐
paille  et  de  Ber‐
thier. 
Sur ce e propriété, 
il  y  avait  beaucoup 
de  bois  de 
chauffage  que  la 
scierie exploitait en 
vendant  beaucoup 

de bûches. On y avait monté trois 
ou quatre  fours métalliques pour 
fabriquer  du  charbon  de  bois 
qu’on  me ait  dans  un  sac  pour 
faire  marcher  les  camions  qui 
étaient équipés d’un gazogène.  À  
l’époque,  on  y  avait  embauché 
des  Espagnols  pour  faire  ce  tra‐
vail.  Il est  aujourd’hui difficile de 
le croire à qui ne l’a pas vu. 
Après la guerre, les marchands de 
bois  avaient  récupéré  des  ca‐
mions  GMC  pour  faire  le  trans‐
port.    Ils chargeaient  le bois avec 
une chèvre en bois qu’ils posaient 
contre  les  roues du  camion. Plus 
tard, ce treuil était ac onné par le 
moteur Bernard à essence.  

Je me souviens... 
 Simon Trévis 
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Six missionnaires nés à Saint‐Didier‐sur‐Doulon  
1er épisode — par Françoise Sallé 

Entre 1889   et   1920     six    jeunes 
de  Saint‐Didier  devinrent  prêtres  
et membres  de  la  SMA  (Société 
des  Missions  Africaines,  appelée 
aussi Missions Africaines de Lyon) 
C’est  une  communauté  de  mis‐
sionnaires  catholiques  venant 
d'Europe,  d'Afrique  et  d'Asie.  Il 
s’agit  d’Antoine  Bressol,  Eugène‐
Auguste  Bruhat,  Louis  Romagon, 
Jean  Bressol,  Antoine  Porte  et  
Jean Allezard.  
Antoine  Bressol  nait en 1867  
au Soleil  :  il est  le fils de  Jacques  
Bressol   du  Soleil  et d’Anne Bru‐
hat  du Mas.  Ordonné  prêtre  en 
1889  il part pour Samos   en Rho‐
désie  (Zimbabwe),  il  revient  en 
Europe en 1898 et devient  l’éco‐

nome   de différents séminaires. Il 
décède  en  1938  à  Saint‐Foy 
(Rhône)  
Eugène-Auguste Bruhat nait à 
Joux  le 24 septembre 1874.  Il est 
le  fils  d’Antoine  Bruhat,  canton‐
nier, et de Rosalie Miremont.  Il y 
connaît  la vie dure et austère qui 
dispose  à  tous  les  dévouements. 
Tout  jeune,  il  est  placé  comme 
gardien de moutons à La Vèze et 
il aimera rappeler ce temps passé 
au  service  des  autres.  Après  ses 
études  il  est  ordonné  prêtre  en 
1898 et  part en Égypte à Tanta.  Il 
est  mobilisé  comme  infirmier 

brancardier  en  1914.  Son  parfait 
dévouement  lui  vaut  une  très 
belle  cita‐
on. 

Après  la 
guerre,  le 
père  Bru‐
hat  peut 
reprendre 
sa  place   
dans  le 
Delta  du 
Nil,  on  y 
loue  sa bonté pleine de  fermeté, 
sa profonde expérience des âmes, 
son  dévouement,  son  souci  de 
donner de vaillants et saints mis‐
sionnaires  à  l'Afrique.    Il  revient 
en  France  en  1919    et  il  occupe  
différents postes à Lyon.  Il est vi‐
caire général à Rome pendant 10 
ans.  Il se re re à La Croix‐Valmer 
dans le Var où il décède en 1953.  
Antoine Porte appelé  Pierre 
nait  au Mazel  le 30  avril 1884.  Il 
est le fils de François Porte et Ma‐
rie Rouy. Il est ordonné prêtre en 
1906 et part comme missionnaire 
en  Côte  d’Ivoire.  Il  fonde  la mis‐
sion de Ka ola avec  le  futur Mgr 
Moury.  Il qui e à  regret  la Côte‐
d'Ivoire en 1934 pour devenir su‐
périeur du noviciat de Chanly en 
Belgique.  Trois  ans  après,  il  re‐
prend    le  chemin  de  la  Côte‐
d'Ivoire   et est nommé  supérieur 
de  Grand‐Bassam.  Pieux  et  zélé, 
effacé  et  mide,  le  père  Porte 
con nue  à Grand‐Bassam  le ma‐
gnifique  travail  accompli  à  Ka o‐
la.    Les  "boys"  le  trouvent   mort 
dans son  lit  le 21 mars 1952. "Le 
père  Porte  était  très  aimé  de 
tous.  C'était  un  saint,  toujours  à 
son  devoir.  Il  s'est  usé  à  sa 
tâche." (Mgr Boivin) 

Louis Romagon  nait  en 1886 à 
Tourchon.  Il est  le   fils de  Simon 
Romagon et d’Anne Passemard.  Il 
va à l’école du bourg puis entre à 
12 ans au pe t séminaire des Mis‐
sions  Africaines  à  Clermont‐
Ferrand   puis au grand  séminaire 
de Lyon.  Il est ordonné prêtre en 
1911 et part missionnaire au Gha‐
na où  il  restera 20 ans.   En 1931 
ses supérieurs le font rapatrier en 
France  pour  graves  raisons  de 
santé.  Il  ne  repar ra  jamais  en 
Afrique  et  passera  36  ans  au  sé‐
minaire  de  Clermont‐Ferrand  En 
1966, sentant sa fin approcher, le 
père  rédige  son  testament  :  il 
lègue tout ce qu’il a aux Missions 

Africaines,  tout  en  réservant  ses 
ou ls  à  un  neveu  qu’il  aimait 
beaucoup.  Il  décède  le  26  avril 
1968. Le père Romagon a très peu 
écrit et  il a  fait peu parler de  lui. 
Pendant plus de 20 ans,  il  fut un 
grand handicapé visuel. Il vécut et 
termina sa longue vie sans bruit.  

(suite au prochain numéro) 

Biographies fournies par les SMA  
Récits de la famille  

Romagon, Paul Flory et d’autres 
habitants de Saint‐Didier 
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Edmond de Lafaye e et la créa on  
de la commune de Chavaniac par Arle e Brun 

Né  le  11  juillet  1818  au  château 
de  La Grange‐Bléneau  à  Courpa‐
lay  en  Seine‐et‐
Marne,  terre  pa‐
trimoniale  des 
Noailles  (famille 
de sa grand‐mère 
paternelle), Fran‐
çois  Edmond  du 
Mo er  de  La‐
faye e  appar‐
ent  à  une  il‐

lustre  famille  :  il 
est le pe t‐fils du 
Général  Gilbert 
de Lafaye e. 
Certes  son  par‐
cours poli que est plus modeste 
que  celui  de  son  aïeul, mais  il  a 
joué  un  rôle  essen el  en Haute‐
Loire  :  il  siège  à  l'Assemblée 
Cons tuante  en  1848,  il  est  élu 
Conseiller  général  du  canton  de 
Paulhaguet en octobre 1871, puis 
président de l'Assemblée républi‐
caine  départementale 
(actuellement Conseil général).  Il 
prend  posi on,  notamment, 
contre  le despo sme et contre  la 
peine  de  mort.  Son  élec on  au 
Sénat en 1876, où il est réélu le 5 
janvier  1879  puis  le  5  janvier 
1888,  contribue à  faire de  lui un 
représentant  na onal  du  dépar‐
tement. 

Parallèlement,  il  consacre  son 
temps  au  village  natal  de  son 
grand‐père  Gilbert,  Chavagnac 
(orthographe  de  l'époque),  et 
s'emploie  à  le  faire  prospérer. 

Chavagnac  est  alors  un  gros 
bourg  à  voca on  agricole.  Sous 

l'impulsion  du 
Sénateur,  et 
avec  le  sou en 
des  électeurs, 
des  démarches 
sont  entreprises 
dès  1880  pour 
que  Chavagnac 
et  les  hameaux 
faisant  par e  de 
la  même 
«  sec on électo‐
rale  »,  devien‐
nent  une  com‐
mune  autonome 

alors  qu'ils  faisaient  par e  de  la 
commune  de  Saint‐Georges‐
d'Aurac. 
Par arrêté du Préfet Monsieur de 
Lamer le 29 décembre 1880, Cha‐
vagnac,  Boisseuges,  Ravenet 
("Rouvenet"),  Vernelle, 
Lavarenne  ("La  Va‐
renne"),  les  Valhiorgues, 
et  Anglard  deviennent 
une  nouvelle  commune, 
Chavaniac  (qui  deviendra 
«Chavaniac‐Lafaye e» 
par  décret  le  3  juillet 
1884).  La  commune 
compte  700  habitants  et 
les  premières  élec ons 
municipales  ont  lieu  le  9 
janvier  1881  (2ème  tour 
le  16  janvier)  :  sont  élus 
douze  conseillers munici‐
paux, dont Edmond, séna‐
teur et avocat, dix cul va‐
teurs  et  un  aubergiste 
(voir tableau nomina f. 
Le Comte Edmond de  La‐
faye e,  obtenant  173 

voix  sur  173  votants,  sera  élu  à 
l'unanimité  premier maire  de  la 
commune qu'il gérera pendant 3 
années.  Il siègera ensuite en tant 
que conseiller municipal. 
Le  Comte  Edmond  de  Lafaye e 
meurt  à  Paris  le  11  décembre 
1890. Avec  lui  s'éteint  le dernier 
tulaire du nom Lafaye e.  

Edmond de Lafaye e avait expri‐
mé  le  souhait  qu'aucun  discours 
ne  soit  prononcé  à  sa mort.  Ce‐
pendant  dès  1891,  habitants  et 
officiels  rendront  un  hommage 
très  populaire  à  la  famille  La‐
faye e, fidèle aux  intérêts et aux 
valeurs de  son pays,  en  érigeant 
la statue de la Liberté sur la place 
du  village  où  sont  inscrits  les 
noms de Gilbert de Lafaye e, de 
son  fils  Georges  Washington  et 
de ses pe ts‐enfants Oscar et Ed‐
mond.  

Tableau nomina f 
des conseillers municipaux de la com‐

mune  
de Chavaniac au 16 janvier 1881 

Nom  Profession 
Edmond de Lafaye e  Sénateur 
Roux Antoine  cul vateur 
Rodier Mathieu  cul vateur 
Saba er Léon  cul vateur 
Malfant Mar n  cul vateur 
Grenier Philippe  cul vateur 
Pignol Régis  aubergiste 
Borel Louis  cul vateur 
Leyreloup J‐Georges  cul vateur 
Solliage Jean  cul vateur 
Lagrange Louis  cul vateur 
Monier Jules  cul vateur 
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Una jornade du païsan et de la païsanne  
par Thérèse et Robert, avec le conseil en orthographe de Georges Missonnier 

Maria  Que co si diur de se levar !! Allé Jeusé, allé léva  te mon Jeusé…  Oh qui fegnant   de Jeusé , allé 
venne. 

José  Vonie, Vonie  io pas le fio. 
Maria  Io pas le fio mas le soleilh brilha, allé venne beure le café, co nos faira de be. Sucra te, ma pas 

trop, vole de lait ?  
José  Quo es pas trop chaud, mas quo es bo. Boutara un pau à manjar et à beure, vou partre tota lo 

jorn.  
Maria  T’en fase pas, van m’en occupar bei, un bon morcel de jambou et un morcel de fromatge …  
José  Boutara à beure, mas fara a ncheu de pas trop le batejar, l’autre co quo zère de l’aiga.  
Maria  T’en fase pas. Mas dises : te fas be gente ?  
José  Oc.be anem veire de monde anueit.  
Maria  Per anar fenirar ou per anar veire las drollas ?  
José  Tu faras tetar lo vedèl.  
Maria  Et tu bailaras un co d’uelh à la feda.  
José  Menaras la vacha au prat, ieu sor rai le fumeireir bei la baroue e. 
Maria  Quand seras par , fairas mon burre et  la davalaraï   dins  la cava et après farai  la caillada et te 

portarai la supa vès las nouv’ ouras sobre lo coudert. 
José  N’oublidaras pas le vin per faire chabrot, et portaras lo « cassa  à crousta » bei los sejaires, l’au‐

ront bien ganha. Demandari au Benoué de semar las rabas et lo Toine trinélaro bei los bueus, 
et le Benoue faira lo paillu per que le sciau fasse poussar las rabas. Z’ai vediut le Gégé, montave 
una muralha en peiras sechas. Piuce que z’i pas tombada !  

Maria  Et ieu me tchendra secrasar las trifolas et preparar la pastada et la portar aux coches.Tu faras 
la prangeira mas pas bei la Germaine hein !  

José  Et si fai belh tem, farin le char de fe.  
Maria  Et che ne sin pas trop creba, farin la veillada et dansarin un pau quo achabaro be la jornada.  

Le patois   était   une  langue essen ellement parlée, 
non  écrite,  (ce  qui  explique  que  l'orthographe  du 
texte  peut  paraître  fantaisiste)  et  dont  les  intona‐
ons  variaient  selon  les  régions.  A  la manière  de 

prononcer,  on  pouvait même  savoir  de  quelle  pa‐
roisse  venait  son  interlocuteur.  Cependant,  c'est 
bien, en général,  le même vocabulaire et  la même 
syntaxe qui sont u lisés dans toute l'Auvergne  

Si vous n’êtes pas « patoisant », il y a certainement quelqu’un dans votre village  
qui pourra vous faire la traduc on ! 
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L’œil des élèves 

Le travail des élèves s’est dérou‐
lé en mars 2012 sur le thème de 
«  la  vie d’autrefois »  (jusqu’aux 
années  1950)  dans  les  villages 
de  campagne  et,  en  par culier, 
les  travaux  des  champs  et  les 
mé ers  disparus  depuis  lors. 
L’objec f du travail est une pro‐
duc on ar s que : des dessins. 
Ce  travail  s’est  déroulé  en  3 
étapes : 
1.  Présenta on  du  projet    aux 

enfants  et  échange  sur  leurs 
connaissances du sujet choisi. 

2.  Présenta on  de  vieilles  pho‐
tographies  et  «lecture»  de 
ces  dernières.  Échange  sur 
chacune d’elles visant à  faire 
tomber  certaines  idées  re‐
çues  concernant  surtout  la 
vie  quo dienne  et  les 
« vieux » mé ers. 

3.  Produc on  des  enfants 
(dessins)    pour  illustrer  la 
« vie d’antan » ; choix libre du 
sujet du dessin et aide éven‐
tuelle  grâce  au  support  des 
vieilles photos. 

Les  élèves  de  la  classe  se  sont 
montrés  très  intéressés  par  ce 
sujet  et  ont  produit    pour  cer‐
tains plusieurs dessins. 
Leur  représenta on  de  la  vie 
d’antan  a progressé même  si  la 
situa on  temporelle    de  ce e 
période  et  des  mé ers  qui  s’y 
ra achent  reste floue pour eux, 
eu  égard  à  leur  jeune  âge  (6‐7 
ans)  où  la  construc on  des  re‐
pères  temporels  est  encore  en 
cours. 

La vie d’autrefois 
par l’école de Saint‐Georges‐d’Aurac, CP et CE1 (13 élèves) 

Professeur des écoles : David Bouriol 

Ces dessins des élèves de Saint‐Georges‐d’Aurac, et des nouveaux,  
illustreront régulièrement ce bulle n. 

Les dessins des élèves 
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L’œil des élèves 

J'ai  interrogé  un  couple  de  fer‐
miers  qui  vit  à  St  Privat‐du‐
Dragon.  Ils m'ont  raconté  com‐
ment  fonc onnait  l'école  dans 
les années 50. Ils m'ont expliqué 
que  leur  emploi  du  temps  était 
moins  chargé.  Par  exemple,  ils 
allaient à  l'école  le  lundi, mardi, 
mercredi, vendredi et samedi et 
ils  avaient  moins  de  ma ères 
enseignées : ils n'avaient  que du 
français, des maths, de l'histoire‐
géographie  et  des    leçons  de 
morale. Les filles apprenaient  la 
couture.  A  ce e  époque  là,  les 
écoles n'avaient pas de can ne : 
les élèves devaient amener  leur 
gamelle  et  la  réchauffer  sur  un 
poêle. Leurs vacances étaient les 
mêmes  qu' aujourd'hui. 

Comme  matériel  ils  avaient  un 
porte‐plume,  une  ardoise,  une 
règle et  ils devaient obligatoire‐
ment  porter  une  blouse.  Lors‐
qu'ils  n'avaient  pas  leur  blouse, 
avaient  fait  une  tâche  d'encre 
sur  la  feuille,  se  disputaient,  se 
bagarraient,  ou‐
bliaient  leur  maté‐
riel,  étaient  inso‐
lents  ou  n'avaient 
pas  fait  leurs  de‐
voirs,  ils avaient des 
puni ons  comme 
par exemple  :  lignes 
à recopier, coups de 
règle  sur  les  doigts 
ou aller au coin avec 
le  bonnet  d'âne  sur 
la tête. Au contraire 

quand  ils étaient  sages, polis et 
avaient  de  bonnes  notes,  le 
maître  les  récompensait en  leur 
donnant  des  bons  points.  Pen‐
dant  les récréa ons,  les garçons 
jouaient  au  ballon,  aux  osselets 
et les filles à la marelle. 

L’école d’autrefois 
par Elphin McGregor, 5eB, Collège Val‐de‐Senouire à Paulhaguet 

Mme  Renée  Dubois,  ancienne 
propriétaire  du  Moulin  Dubois, 
est  venue  nous  rendre  visite  au 
mois de décembre et a bien vou‐
lu  répondre  à nos ques ons  sur 
les moulins de Paulhaguet. 
 
Histoire des moulins 
Les  moulins  de  Paulhaguet  ap‐
partenaient  aux  abbesses  de  
l'abbaye de  Lavaudieu qui  a été 
fondée  en  1050.  Le  prieuré  de 
Paulhaguet a été donné en 1077
(un  prieuré  est  une  maison  ou 
une  église  dirigée  par  un  prieur 
et  où  vivent  plusieurs  moines). 

Les  premiers  moulins  ont  été 
construits  par  les  abbesses  qui 
les louaient à un meunier. 
Sur la Senouire, il y avait environ 
22 moulins et 2 moulins sur Paul‐
haguet  :  le moulin du haut et le 
moulin du bas. Le moulin du haut 
appartenait  à  Monsieur  Soulier 
et  celui  du  bas  appartenait  à 
Monsieur Dubois.  Tous  les  deux 
suivent  la  dériva on  de  la  Se‐
nouire. Aujourd'hui, seul subsiste 
le moulin Dubois. 
 
Le moulin Dubois 
Au  début  les  moulins  apparte‐

naient aux abbesses et ensuite à 
la famille Dubois, qui a racheté le 
moulin du bas en 1793. Le mou‐
lin  a  fonc onné  jusqu'en  1973. 
Ils ont arrêté  car  ils  travaillaient 
jour et nuit et ils n'avaient jamais 
de repos. Mr et Mme Dubois ont 
arrêté parce qu'  ils   ne voulaient 
pas  que  leurs  enfants  vivent 
comme  eux.  Ils  faisaient  de  la 
farine pour  les boulangers de  la 
région et ils  livraient de la farine  
jusqu'en Méditerranée. 
Il y avait deux camions pour aller 
vers la Méditerranée. 
Aujourd'hui,  le  bâ ment  a  été 

 Les moulins de Paulhaguet 
par la classe de CM2 de l’école primaire de Paulhaguet 
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transformé en  logements et  l'ins‐
talla on  (la  conduite  d'eau  et  la 
turbine) fournit de l'électricité. 
 
Équipement des moulins                                    
Dans un moulin,  les meuniers ne 
pouvaient  pas  faire  deux  choses 
en même  temps,  ils  devaient  le 
faire séparément. 
Ils fabriquaient de  la farine ou de 
l'huile de noix. 
Ils  fabriquaient  de  la  farine  pour 
les hommes ou pour  les animaux 
à  par r  de  blé,  de  seigle,  d'orge 
et d'avoine.  
Le  moulin  Dubois  fonc onnait 
avec une  turbine hydraulique.  Le 
moulin  était  équipé de  six appa‐
reils à cylindres S.O.C.A.M pour 
écraser  les  grains, deux plansich‐
ters butoir pour  séparer  la  farine 
du son, un laboratoire d'analyses 
pour  voir  si  la  farine  n'avait  pas 

de champignons.                                                                        
Le  moulin  fonc onnait  24  h/24. 
Les personnes qui travaillaient au 
moulin étaient : 
• le propriétaire qui était aussi  le 
meunier 

• les ouvriers 
• deux camionneurs  

• un  mécanicien  chargé  de  l'en‐
tre en des machines. 

Les  bâ ments  étaient  en  pierre, 
avec de  larges  fenêtres.  Il y avait 
une salle pour la farine des née à 
la consomma on humaine et une 
salle pour les farines à des na on 
des animaux. 

Nos  arrières  grands‐parents 
étaient agriculteurs vers 1950 en 
Haute‐Loire. Ils nous ont raconté 
que  leur vie était plus dure  :  ils 
n'avaient  pas  de  matériel  mo‐
derne,  tout  se  faisait à  la main. 
Pour eux,  le  seul avantage était  
de  pouvoir  reprendre  la    ferme 
de  leurs  parents  :  ils  n'avaient 
donc  pas  besoin  de  chercher 
du travail ailleurs. De plus, on 
qui ait l’école plus tôt, quand 
on  avait  obtenu  le  cer ficat 
d'études  (vers 11‐12 ans). 
Les  travaux  différaient  selon 
les saisons : 
Au printemps :  on  labourait, 
on  faisait  les  semailles  et  on 
sortait  les  vaches  et  les 
chèvres. 
En été : on fanait et moisson‐

nait les récoltes. 
En automne : on  ramassait  les 
pommes  de  terre  et  les  be e‐
raves fourragères puis on labou‐
rait pour préparer  la  terre pour 
l'année suivante. 
En hiver : on cassait du bois. 
Toute  l'année,  ils allaient sur  les 
marchés  de  Brioude,  Paul‐

haguet, Langeac pour vendre les 
cochons,  veaux,  poulets, 
agneaux,  fromages,  œufs  et 
beurre. 
Ils vivaient presque en autarcie : 
ils produisaient  presque tout ce 
dont  ils  avaient  besoin.  Ils  
n'achetaient  que  ce  qu'ils  ne 
pouvaient  pas  fabriquer  (café, 

huile, sucre...). 
 Ils  s'entraidaient    les    uns 
avec    les autres  : un prêtait 
une machine, son voisin l'ai‐
dait dans une autre tâche. 
Autrefois,  les  agriculteurs 
étaient  plus  nombreux 
qu'aujourd'hui  :  par 
exemple  à  Lachaud‐
Curmihac  ils  étaient  5  en 
1950  ;  il y en a un  seul ac‐
tuellement. 

Les travaux agricoles 
par Bap ste Arsac (5eB) et Benoît Duchet (5eA)  
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Les photos de classe 
Nous ne savons pas qui est sur ce e photo (probablement à Paulhaguet). Aidez‐
nous à trouver l’année de la photo (probablement dans les années 1920) , le 

nom des élèves,  le nom de l’ins tuteur. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous croyons savoir qui est sur la photo suivante. Dîtes nous vos idées pour sa‐

voir si elles correspondent aux nôtres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réponses au prochain numéro. (Communauté de communes :  04 71 76 98 68) 
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Le recueil des souvenirs dans les Communes 
Depuis  l’automne 2011 plusieurs 
réunions ont démarré sur le terri‐
toire  du  Pays  de  Paulhaguet, 
pour  évoquer  l’histoire  des  vil‐
lages et de  leurs habitants.  Ini é 
par  le  Pays‐de‐Lafaye e  dans  le 
cadre  de  sa  Charte  de  Cohésion 
Sociale,  ce  projet  est  animé  par 
Jean‐François Comte, coordonna‐
teur de la Charte, avec les élus et 
les  volontaires  de  chaque  com‐
mune. 
Collat fut la première commune à 
s’engager  dans  ce  projet,  avec 
comme pilote  sa maire Chris ne 
Delabre,  professeur  d’histoire‐
géo. Sept réunions se sont dérou‐
lées,  perme ant  de  recons tuer 
la vie économique du bourg et de 
trouver  les  noms  des  personnes 
figurant  sur  des  photos  an‐
ciennes  (parfois  prises  avant  la 
guerre de 14). 
Très  rapidement  d’autres  com‐
munes  ont  emboité  le  pas  avec 
parfois  des  thèmes  différents, 
selon  l’histoire  locale  et  le  goût 
des par cipants  (à paraitre dans 

les prochaines bulle ns) : 
• Sainte‐Marguerite  :  l’origine de 
son ancien nom  (Saint‐É enne‐
près‐Allègre),  le  couvent  qui  a 
été  construit au milieu du XIXe 
siècle. 

• Frugières‐le‐Pin  :  les  sobriquets 
des maisons. 

• Paulhaguet  :  les  anciens  com‐
merces du bourg. 

• Chassagnes  :  les  photos  an‐
ciennes d’école, les chemins. 

• Saint‐Didier‐sur‐Doulon : l’aven‐
ture  de  six  missionnaires  qui 
sont nés dans la commune. 

• Chavaniac‐Lafaye e  :  la  créa‐
on  de  la  commune  en  1880 

avec  Edmond  de  Lafaye e 
comme  premier  maire,  les 
béates. 

• Saint‐Georges‐d’Aurac,  Saint‐
Eugénie‐sur‐Villeneuve, Domey‐
rat  et  Mazerat‐Aurouze  vien‐
nent  de  démarrer  leurs  pre‐
mières  rencontres. 

Par cipent à  toutes ses réunions 
environ  200  habitants  (ou  ex‐
habitants) du Pays avec un enjeu 

majeur  :  recueillir  les  souvenirs 
des Anciens pour être en mesure 
de  les  transme re aux nouvelles 
généra ons et aux nouveaux arri‐
vants. 
Le  fil  conducteur  de  ce  travail, 
qui  rencontre  un  grand  succès, 
est la rédac on de ce bulle n qui 
est  distribué  à  l’ensemble  des 
habitants du Pays de Paulhaguet, 
distribu on  assurée  par  chaque 
commune. 
À  noter  que  tous  les  travaux  ne 
peuvent  figurer  dans  le  bulle n, 
qui concerne tout le canton. Cer‐
taines communes peuvent valori‐
ser  ce  recueil  par  des  ini a ves 
locales  :  exposi ons  de  photos, 
bulle ns  municipaux,  site  inter‐
net, etc.  
Ce projet peut servir de modèle à 
d’autres  territoires.  Les  com‐
munes  de  Connangles,  Vieille‐
Brioude,  Cubelles,  par  exemple, 
se  sont  engagées  dans  la même 
démarche,  à  l’inspira on  de  ce 
qui  se  passe  dans  le  canton  de 
Paulhaguet.  
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Débat sur la rece e ! 

Pour ce e  rubrique nous avons  souhaité vous  ré‐
véler  les pe ts secrets de nos cuisinières,  la pe te 
touche personnelle qui  fait souvent toute  la diffé‐
rence.  Et  pour  ce  premier  numéro  nous  ne  pou‐
vions ignorer le plat local par excellence, celui qui a 
nourri durant des généra ons nos ancêtres depuis 
ce e fin de 18ème siècle où son tubercule fut intro‐
duit à grand peine en France :  la pomme de terre, 
l’ingrédient de base de notre « Gargaillot ». 
Ces  pommes  de  terre  qui  pouvaient mijoter  tout 
un  ma n  dans  les  fourneaux,  laissant  ainsi  aux 
femmes la liberté de vaquer aux mul ples occupa‐

ons de  leur  ferme, ces pommes de terre qui, ré‐
chauffées pour le lendemain voir les jours suivants, 
n’en  n’étaient  que  meilleures,  ces  pommes  de 
terres  que  chacun  pouvaient  facilement  cul ver 
sur un pe t lopin de terre.  
Ces  pommes  de  terre  qui  ont  permis  de  lu er 
contre  les périodes de dise e avec  les mauvaises 
soupes de raves ou de choux.  
 
Cet accommodement en « Gargaillot » relève de 
notre patrimoine culinaire local et Gaby Grenier, a 
accepté de nous confier sa rece e : 

La rece e de Gaby Grenier  
 

1.  Le préparer le ma n avant de par r travailler dans les champs ou avant  de par r gar‐
der les bêtes   

2.  Prendre des pommes de  terre qui  s'écrasent un peu  ,  les  couper en  tranches  très 
fines.    

3.  Graisser un plat en terre avec du saindoux, ou du lard ou même du jus de viande   
4.  Disposer les tranches de pommes de terre  avec des rondelles d'oignons,  de l'ail , du 

thym, du laurier  du sel et du poivre.  
5.  Recouvrir d'eau  et me re dans le four à bois toute la ma née.  Il est prêt:  (fondant à 

l'intérieur et crous llant dessus )  quand tout le monde rentre à midi.  

Chacun fait le « Gargaillot » à sa façon, rajoutant quelque chose, enlevant quelque chose, etc. 

Nous voudrions lancer le débat : quel est le meilleur Gargaillot ? 

Écrivez-nous, nous en parlerons au prochain bulle n ! 

Communauté de communes – rue Jeanne-d’Arc 
43230 PAULHAGUET ou  dgs.paulhaguet@orange.fr  
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Les Aînés Ruraux 
L’Interclub  réunit  dix  clubs  qui  rayon‐
nent  sur  l’ensemble  de  la  région  de 
Paulhaguet,  ce qui  représente  430  ad‐
hérents à la Fédéra on départementale 
et na onale des Aînés Ruraux. 
Les ac vités des clubs 
Elles  perme ent  de  sor r  de  l’isole‐
ment, d’échanger, de partager de bons 
moments,  de  construire  ensemble  des 
projets,  de  palier  les  difficultés  de  dé‐
placement,  d’organiser  des  ac vités 
diverses et variées (belote, tarot, rumi‐
kub, scrabble, pétanque, etc), d’organi‐
ser et de bénéficier de pe tes fes vités 
(repas du  club, bûche de Noël,  gale e 
des  rois,  voyage  du  club, marché,  thé 
dansant…) 
Les  rencontres  des  membres  du  club 
ont lieu avec une périodicité différente. 
Les par cipants bénéficient d’une colla‐
on offerte par le club. 

Les ac vités spor ves 
• La sec on gymnas que douce  : elle 

fonc onne  depuis  10  ans  sous 
l’égide de l’Interclub et de son délé‐
gué  responsable  à  raison  d’une 
séance par semaine. Les cours sont 
assurés  par  une  animatrice  diplô‐
mée, payée par l’Associa on. 

• La marche : des marches adaptées 
aux  facultés  des  par cipants  sont 
programmées  tout  au  long  de  la 
saison  et  sont  organisées  par  les 
clubs. 

• La pétanque : 4 concours sont orga‐
nisés  dans  l’année  dont  1  sert  de 
sélec on pour désigner  les équipes 
qui  représenteront  le  secteur  au 
niveau départemental. 

Les ac ons Préven on Santé 
• Pack Eurêka  en  faveur  de  la  Mé‐

moire (ac on pilotée par la MSA) 
• Bien Vieillir ac on en  faveur d’une 

bonne  hygiène  de  vie  (MSA).  Ac‐
ons  pour  l’améliora on  du  lien 

social  :  après‐midi  anima on  à  la 
MAPAD,  par cipa on  aux  ac ons 
engagées sur le Pays‐de‐Lafaye e. 

L’informa que 
L’ac on  en  faveur  de  l’ini a on  à 
l’informa que a eu pour objet  l’organi‐
sa on,  la  planifica on  de  la  forma on 
d’un groupe de 25 personnes.  
Une conven on signée avec un interve‐
nant  formateur  a  permis  aux  par ci‐
pants de bénéficier d’un prix très com‐
pé f  dans  des  condi ons  pédago‐
giques  très  intéressantes  (local de  for‐

ma on  équipé  perme ant  l’u lisa on 
de matériel performant ou de matériel 
personnel pour ceux équipés d’un ordi‐
nateur portable). 
L’ac vité Voyage 
Les voyages se déroulent en général sur 
une  journée. Les enjeux sont d’adapter 
les  voyages  au  public  intéressé  (1 
voyage de plusieurs  jours  est  envisagé 
ce e  année), de  favoriser  la par cipa‐
on des personnes handicapées et dé‐

favorisées,  de  favoriser  les  ententes 
pour  me re  en  place  un  voyage  en 
commun, de me re en place un calen‐
drier  pour  éviter  les  chevauchements 
qui nuisent à la par cipa on. 
La soirée des fils d’argent 
Elle offre aux par cipants à un prix mo‐
deste  un bon moment  (25  euros  pour 
une  soirée  comprenant  un  repas  dan‐
sant et un animateur), en renforçant  la 
cohésion du groupe. 

Les Séniors et le sport « doux » 

Pour tout renseignement  
ou inscrip ons,  

veuillez contacter René ROUX  
au 04 71 76 62 86 

L’Associa on  Spor ve  des  Séniors  du 
Pays  de  Lafaye e  a  été  créée  en  avril 
2010.  Son objec f  est de proposer  aux 
personnes de plus de 50 ans, retraitées 
ou non, des ac vités spor ves adaptées 
à  leur  âge,  sans  esprit  de  compé on, 
dans un climat convivial et sympathique. 
Actuellement, pour une seule co sa on 
de 35 euros par an, sans aucun supplé‐
ment,  l’associa on  propose  le  mardi 
après midi de 16h à 19h à  la salle poly‐
valente de St‐Georges‐d’Aurac un atelier 
«  ac vités  dansées  »  (danses  en  ligne, 
en  ronde,  folklore).  Il  n’est  pas  néces‐
saire  de  savoir  danser.  On  peut  aussi 
simplement venir regarder et passer un 
bon moment en musique. 
Le  mardi  ma n  et  le  mercredi  après–
midi  sont  des nés  aux  jeux  de  ra‐
que es  :  le  tennis,  le  badminton  et  le 
tennis  de  table  sur  les  courts  de  Paul‐
haguet  ou  au  gymnase.  Des  cours  de 
tennis gratuits vont être proposés à par‐

r de  la mi‐octobre  le mardi ma n  sur 
les  courts de Paulhaguet  .Il ne  faut pas 
craindre  de  venir  essayer  On  est  tous 
débutants.  Il  s’agit  juste  de  passer  en‐
semble un bon moment. 
Le  jeudi  après–midi  est  consacré  à  la 
randonnée  :  soit  balade  de  5  à  6  kms, 
soit  randonnée  plus  longue,  soit  sor e 
découverte  pour  aller  ensemble  en  co‐
voiturage  visiter  une  église,  un musée, 
un château . 
Le vendredi après‐midi de 15h à 16h30 à 
la  salle  polyvalente  de  St‐Georges‐
d’Aurac,  sont proposés alterna vement 
des  ateliers  gymnas que  douce  ou  
équilibre,  coordina on,  préven on  des 
chutes, ateliers ludiques qui se font avec 
des ballons, des quilles etc.  
A  par r  de  la  mi‐octobre,  un  atelier 
« ac vités dansées » sera mis en place à 
Paulhaguet le lundi au préau de 16h30 à 
18h.  

Il est important pour bien vieillir d’avoir 
une  vie  sociale,  de  sor r  de  son  isole‐
ment, de rencontrer d’autres personnes 
et  aussi de pra quer des  ac vités phy‐
siques, surtout l’hiver. 

Pour tout renseignement, appelez 
Francine au 04 63 31 00 94 ou Michelle 

au 04 71 77 55 38 .Sinon, venez nous 
voir à la salle polyvalente de St 

Georges le mardi à 16 h. 



 

 19 

Terre du passé, terre d’avenir 

Quelques manifesta ons dans le Pays 
 

Date Lieu évènement 

3 juin  Domeyrat  Rando‐Challenge au Pays de Paulhaguet. Le Rando‐Challenge est une 
randonnée ludique, conviviale et culturelle effectuée par équipe de 2 à 
4 personnes. En chemin, les randonneurs doivent retrouver des balises 
et répondre à des ques ons faisant appel à l'observa on et la connais‐
sance de la région. Manifesta on payante. 

23 juin  Saint‐Eugénie‐de‐
Villeneuve 

Feu de la Saint‐Jean 

19 juillet  Chavaniac‐Lafaye e  Visite nocturne du village avec le Pays d’Art et d’Histoire 

21 juillet  St‐Didier/Doulon  Méchoui à 20h30 

27 juillet  Chassagnes  « Rando des étoiles », randonnée pédestre nocturne de 7 à 8 kms 

28 juillet  Collat  Soirée grillade 

3 et 4 août  Saint‐Eugénie‐de‐
Villeneuve 

Fête du Four banal 

17 août  Chavaniac‐Lafaye e  Visite nocturne du village avec le Pays d’Art et d’Histoire 

18 août  St‐Didier/Doulon  Jambon à la broche à 20h30 

19 août  Paulhaguet  Brocante 

24 août  Paulhaguet  Marché nocturne 

27 octobre au 
5 novembre 

Paulhaguet  Exposi on des collec onneurs 

22 juillet  Paulhaguet  Marche autour de Paulhaguet et les vieux mé ers, organisé par 
« Mémoire et Tradi on ». 
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Terre du passé, terre d’avenir 

Je me souviens... 
Georges Missonnier 

Pour  moi  l’après‐guerre  a  été 
une  époque  heureuse,  pleine 
d’espérance  et 
pourtant  on  man‐
quait  de  tout.  Il  y 
avait  encore  des 
ckets  de  ra onne‐

ment. On vivait sans 
aucun  confort  sans 
eau  courante,  le 
chauffage était four‐
ni par la cuisinière à 
bois,  il n’y avait pas 
de  toile es,  pas  de 
salle  d’eau,  pas  de 
voiture.  Une  cabine 
téléphonique  pour 
tout  le  village  qui 
fut installée successivement chez 
un  par culier  :  Eva  Patry,  Lucie 
Glaise, Marguerite Delabre. 
Très souvent le dimanche dans la 
salle du café de mes parents  il y 
avait bal. Ernest Missonnier avec 
son accordéon s’installait sur une 
maie et la fête commençait. 
C’est  aussi  Ernest  qui  organisait 
des  séances  de  cinéma  chez  lui. 

C’est là que j’ai découvert Charlie 
Chaplin.  

Des  pièces  de  théâtres  furent 
montées  et  jouées  par  les  habi‐
tants. Le carnaval était l’occasion 
de  se  déguiser  et  de  porter  un 
masque. Il y avait bal masqué. 
 

Le cheval, son importance 
Dans presque toutes les fermes il 
y avait un cheval, qui servait aux 
travaux agricoles mais aussi à se 

déplacer  pour  aller  au  marché, 
vendre  cochon,  veau,  agneau, 

dans une carriole ou 
une calèche pour se 
rendre à  la ville voi‐
sine.  En  hiver, 
quand il y avait de la 
neige, on  l’a elait à 
un traineau. 
Il perme ait d’ache‐
miner  les  bois  jus‐
qu’aux scieries.  
C’est aussi  le cheval 
qui  rait  le  corbil‐
lard. 
On  peut  dire  qu’il 
faisait  par e  de  la 
famille, on le laissait 

souvent mourir à la ferme. 
Chez moi le cheval était aussi u ‐
lisé  dans  une  sorte  de  manège 
pour malaxer de  l’argile des née 
à la fabrica on de tuiles.  
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