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FERS A GAUFRES ET A BRICELETS

Propos liminaires

Tout collectionneur devient, par la force des choses,
le sp6cialiste plus ou moins attitr6 dans le domaine
qui est le sien. Ainsi R6my Jeanneret, qui possdde
l'une des belles collections de fers a gaufres et a bri-
celets, est-il devenu - dans ce canton - <le> connais-
seur en ces matidres, des matidres qui, curieuse-
ment, reldvent de la gastronomie et de l'h6raldique
tout a la foisl De la gastronomie, puisque la gaufre
est li6e a la fCte et aux r6jouissances populaires - de
Carnaval notamment; de l'h6raldique puisque les
fers 6taient souvent graves aux armes des grandes
familles et, cadeaux de noces, portaient les 6cus des
deux familles unies...

C'est sans doute ce double aspect qui a s6duit 86my
Jean neret: n6 d'une famille d'artistes, sensible e tout
ce qui est beau, historien et h6raldiste a ses heures,
mais aussi par atavisme familial, par go0t, anti-
quaire bien sor aussi, car ce m6tier synth6tise pr6-
cis6ment le go0t du Beau, la sensibilit6 a l'histoire
locale et aux traditions populaires, ainsi que le sens
du terroir.

R6my Jeanneret a accepte de m ettre pa r 6crit ce qu'il
savait. Mais le manuscrit jaunissait au fond d'un
tiroir... Afin qu'il en sorte et qu'il puisse remplir sa
mission de perp6tuer le savoir, le Mus6e du Bois lui
a offert l'hospitalit6 (ir peine int6ress6e!) de l'un de
ses (Cahiers,) !... B6my Jeanneret a dit oui! C'est un
honneur et un privildge d'avoir ainsi la primeur de
ses connaissances. Nous lui en sommes extreme-
ment reconnaissants.

Mais le texte qui nous a 6t6 remis 6tait r6duit a l'es-
sentiel. L'auteur avait par principe renonc6 a r6p6-
ter ces informations qu'on peut glaner dans les
livres. Mais les livres qui abordent ce sujet sont
rares,6puis6s souvent, donc difficiles d'acces. Et le
chapitre des fers i gaufres y est souvent fort res-
treint. ll n'est donc pas tout a fait hors de propos de
r6capituler, aprds le texte de R6my Jeanneret, ce
qu'il avait considd16 comme superf6tatoire et qui ne
l'est pas obligatoirement pour nous et nos lecteurs!

」‐F Robert

Les fers i gaufres,
i hosties et e bricelets
par Rdmy Jean neret

Pr6face

Passionn6 collectionneur d'art rustique suisse
ancien, je suis un jour, en 1959 sauf erreut entr6 en
possession de deux fers e bricelets que m'avait
offerts un cousin de mon beau-pdre. ll s'agissait de
fers forgds du milieu du 18" siecle, dont les
empreintes n'etaient pas gravees mais d6.id poin-
gonn6es.

A l'instant mCme, il m'est apparu que la formation
d'une collection de ces objets pourrait etre int6res-
sante, d'autant plus que la place ne manquait pas
dans la ferme familiale.

Petit a petit, j'ai donc commenc6 a visiter les anti-
quaires, les marchands de ferraille, les chineurs et
les brocanteurs, etj'acquis, l'une aprds l'autre, entre
300 et 400 pidces environ.
Malheureusement, je ne poss6dais a l'6poque
aucune documentation s6rieuse et i'achetais tout ce
qui me paraissait valable et d'u n prix abordable, que
ce soit du point de vue beaut6, anciennet6, 6quilibre
des d6cors et, surtout, h6raldique du fait que, mon
pdre 6tant sp6cialiste en la matidre, j'avais h6rit6 de
lui une certaine connaissance des blasons.

Toutefois, le manque d'ouvrages explicatifs ou illus-
tr6s sur le sujet me fit commettre les erreurs cou-
rantes de tout collectionneur ndophyte, si bien que
je me mis en tete, au d6but des ann6es suivantes,
de ne garder que des fers dat6s. dans l'intention de

R6my Jeanneret.



constituer une collection chronologique, ann6e
aprds annde, du milieu du 16" sidcle a nos jou rs. Mal
m'en prit, puisque ainsi je me s6parai de pidces
splendides mais non dat6es au profit de fers quel-
conques portant un mill6sime.

L'acquisiton, en 1962, d'u n ouvrage intitul6 (Tr6sors
de nos vieilles demeu res)) et comporta nt un chapitre
sp6cialement r6serv6 aux fers i gaufres, r6dig6 par
M. Ravussin, ancien conservateur du Mus6e du
Vieux-Montreux. me remit heureusement sur la

bonne voie, gr6ce a son texte et, surtout, a ses nom-
breuses et excellentes photographies de fers it
gaufres, i oublies, i hosties et e bricelets.

Dds ce moment, je n'ai plus acquis que ce qui 6tait
valable, que ce soit du point de vue de l'histoire, de
l'h6raldique, des formes, des dimensions, des sys-
tdmes ou des divers m6taux.

Vu la haute conjoncture, entre '1965 et 1975 environ,
ces simples mais v6n6rables ustensiles de cuisine,
que j'acquerrais au prix du fer (1 franc par kg a

l'6poque!) suivirent la m€me courbe ascendante
que d'autres antiquit6s et il n'est, a ce jour, pas rare
que certains revendeurs m'offrent des pidces secon-
daires i des prix nettement surfaits. Cependant, la

vente de nombreuses pidces que je vins d consid6-
rer, l'exp6rience aidant, comme sans attrait sp6ci-
fique cette fois, me permit d'acqu6rir de nouveaux
fers, bea ucou p moins nombreux mais bien plus int6-
ressants, si bien que l'ensemble r€uni a ce iour ne
comporte plus qu'environ 120 pidces de fort belle
venue, dat6es ou non, entre 1501 et 1978, en fer
forg6, avec d6cors grav6s ou poinQonn6s, en fonte
de fer, en bronze, en laiton, voire mCme en alumi-
nium.

Pt.2.
Une collection prestigieuse.

Tous les systemes sont pr6sents, du vieux fer i
gaufres fo196, pos6 sur un tr6pied dans l'6tre au plus
recent fer e bricelets dlectrique, de 1978, mais avec
d6cors anciens reproduits.

La lecture d'autres ouvrages r6cents (dont la liste
figure dans la bibliographie), parvenus a ma
connaissance, ne m'a malheureusement rien appris
de nouveau sur ces ustensiles du point de vue tech-
nique. Aussi les chapitres qui vont suivre tenteront-
ils quelque peu de pallier cette insuffisance de
ddtails et de renseignements sur la construction arti-
sanale des anciens fers jusqu'i la fabrication de
s6rie des objets modernes.

En effet, les auteurs qui ont aborde ces suiets parais-

sent s'Ctre pl0s a visiter les mus6es les plus impor-
tants d'Europe, continent natal des gaufres, oir les

conservateurs, par une fiert6 bien compr6hensible,
ont exhibe les pidces les plus rares, les plus
anciennes ou les plus belles de leurs collections. ll

est 6vident que, dans cette situation, comme dans
tant d'autres domaines, le possesseur d'u n outil ou
d'u n fer de qualite mais rustique n'a gudre de chance
de pouvoir comparer la pidce qu'il possdde avec ce
qu'il voit dans certains ouvrages de luxe ne traitant
que de certaines pidces du Louvre, de la National
Gallery, du Metropolitan Museum ou d'autres
musees nationaux de renommee mondiale, d'autant
plus que ces ouvrages ne pr6sentent g6n6ralement
que la plus decorative des faces des pidces pr6sen-
t6es.

Ce sont le les raisons qui m'ont incit6 a rddiger un
texte a l'usage de tous les amateurs, avec croquis,
d6finitions, techniques, photos des pidces en double

つ
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face et signalement sommaire des particularites de
fabrication de chaque sidcle ou demi-siCcle.

En effet, ce n'est qu'en ayant eu en mains des cen-
taines de pidces que l'on arrive d les comparer. voire
les identifier. Aprds l'achat viennent: la recherche
historique pour les pidces datdes et armori6es, le
d6capage, Ie d6rouillage, le cirage et le lustrage des
fers, ce qui repr6sente des heures de travail pou r un
seul gaufrier. Ouand on pense que la plupart de ces
pidces pdsent de 4 d 6 kgs en moyenne, on se rend
compte du respect et du sentiment qui entoure
chaque pidce et de la somme d'observations que
l'6tude de chacune d'elles implique.
Cette contribution se voudra donc plut6t technique
qu'artistique ou historique, mais aura du moins le
m6rite de pr6ciser certains d6tails jamais ou rare-
ment signal6s dans les ouvrages consult6s juqu'd ce
jou r.

Nous tenterons donc de pr6ciser tout d'abord la dif-
f6rence qu'il y a entre les fers a gaufres, d oublies, ir
hosties et a bricelets. Nous nous attacherons ensuite
a relever les diff6rences fondamentales de construc-
tion existant, en g6n6ral, entre les piCces des 16",
17", 18", 19. et meme 20" siCcles. Puis nous parlerons
des systCmes diff6rents et de certaines modifica-
tions. Nous etudierons ensuite les m6taux utilisds,
pour en finir avec les formes de toutes sortes ren-
contrees au hasard de nos trouvailles. Certaines par-
ticularitds rares seront 69alement signaldes.

ll est bien dvident que cette modeste contribution a
l'6tude des gaufriers comportera des lacunes que
seule la d6couverte de pidces nouvelles ou sp6ciales
permettra de combler par la suite, ce dont l'auteur
est conscient. ll n'est intention nellement pas revenu
sur l'6thymologie des termes de gaufre, oublie, hos-
tie ou bricelet, pas plus qu'il n'a tenu i rassembler
des recettes q u'on peut trouver dans la littdratu re de
r6f6rence de la bibliographie.

G6n5ralit6s

Comme nous I'avons laiss6 entendre dans la pr6-
face, il convient imm6diatement de pr6ciser les dif-
fdrences fondamentales qui existent entre les fers e
gaufres, les fers d oublies, les fers i hosties et enfin
les fers i bricelets.

Le fer d gaufres est trds ancien; selon certains
ouvrages, on en aurait retrouvd dans des tombeaux
de femmes vikings, au milieu du 8" sidcle aprds
J6sus-Christ. On en cite un du 14" sidcle, provenant
de l'abbaye de Cluny, en France. Au Mus6e national
suisse, e Zurich, on parle d'un fer aux armes de la
famille Gessler. du 15. sidcle, mais cela n'est pas
prouv6.

En ce qui concerne la Suisse, on enregistre les pre-
miers gaufriers datds au d6but du 16" sidcle pour la
Suisse allemande, dds la seconde moiti6 de ce
mCme 16" sidcle pour la Suisse romande.

D'une manidre g6n6rale, le gaufrier se pr6sente de
la manidre suivante: il est pourvu de deux m6choires
de fer forg6. de forme rectangulaire, munies de trds
longs manches de fer fo196 69alement, articul6s sur

Pt.3.
Des Iers articulds comme des tenailles.

une charnidre, de sorte que les machoires se fer-
ment comme une tenaille (pl. 3). La face intdrieure
des mechoires est d6cor6e de motifs plus ou moins
ouvrag6s. riches ou simples, strictement person-
nels, forg6s d chaud, au burin, et dont Ia profondeur
varie de 3 a 5 millimetres en gendral. Certains gau-
friers r6cents i m6choires de fonte ont des motifs
allant jusqu'a 2 centimdtres de profondeur par face,
ce qui produit des gaufres de 4 cm d'6paisseur envi-
ron. Le motif le plus courant est le quadrillage ou
guillochage simple.

Les fers i gaufres
16" silcle
Les fers a gaufres du 16" sidcle, les plus riches sur le
plan du ddcor, sont la plupart du temps armori6s,
datds et portent le nom ou les initiales du propri6-
taire, le blason 6tant accompagn6 de rosaces fleurs-
de-lys6es ou de nombreux rinceaux.

Les machoires ont, d'une manidre g6n6rale, environ
10 cm de large et 14 cm de longueur; leur 6paisseur
et leur manidre de forge varient suivant les ma16-
chaux, mais la face ext6rieure, g6niralement lisse,
les situe exactement. Les aretes sont adoucies, les
angles 6galement, avec un l6ger arrondi. Les pattes
sont l69drement coniques et les rivets d'axe possd-
dent des tCtes en forme de grosses boules de suif.
Les manches sont en principe de section rectangu-
laire, avec des angles adoucis et, a leur extr6mitd,
nous trouvons d'une part un l6ger retour d l'6querre
ou une extremit6 droite, d'autre part une boucle,
plate de forme, rectangulaire, venant se crocher sur
le retour de l'autre manche.

Fig.4.
El6ments caract6ristiques.
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Pt. 5.
1501, fer gruy6rien marqu6 IDC (peut-6tre un membre de la famille Castella).

1572, ter gruy6rien aux armes de J.-D. Castella.
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Pt. 7.
1581, fer vaudois aux armes de Hans Rudolf von Bonstetten
(3 losanges) et de Magdalena von Erlach (3 chevrons).

1584, fer vaudois aux armes des familles Muriset, de Cully (sur la m6choire portant la date)
et Chalon, de Cully 6galement.
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Pt. 9.
1584. fer vaudois aux armes des Warnery, de Morges.

Pt. 10.
1593, fer vaudois aux armes de Chs de Goumoens, seigneur de Bioley et Vufflens-le-Ch6teau
(croix charg6e de cinq coquilles) et de Marie Madeleine d'Erlach, son 6pouse (pal charge d'un chevron).

ヴ
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Pl. 11.
1596, fer vaudois aux armes de Loys, seigneur de Cheseaux.

17" siicle
Les fers du 17e sidcle sont en principe imm6diate-
ment reconnaissables, sans 6tre ouverts. En effet, vu
I'aust6rit6 de l'6poque, on employa du fer de trds
mauvaise qualit6, r6cup616, li6 en fagots, puis
reforg6, ce qui leur donne un aspect lamellif6re, sur
les mdchoires principalement. Les t6tes de rivets
sont d'une forge trds irr6gulidre, tandis que les
manches, au lieu d'6tre lisses comme ceux des fers
du sidcle pr6c6dent, sont bossel6s, voire plus ou
moins 6rod6s.

Les boucles des manches sont de section plut6t
ronde qu'aplatie, tandis qu'elles se pr6sentent, en
g6n6ral, d'une manidre ovalis6e ou rectangulaire,
avec les extr6mit6s arrondies. On trouve, dans le
premier quart du 17" sidcle, encore quelques beaux
fers quasi identiques d ceux du 16" sidcle, tant du
point de vue artistique qu'h6raldique. H6las, dds
1630 environ, le d6cor s'appauvrit progressivement
(pl. 16).

Les armoiries sont simplifi6es ou dot6es de brisures,
puis elles disparaissent pour ne laisser place qu'd

des marques de familles. Les dates se font plus
rares, de m6me que les initiales des propri6taires.
Les belles faces orn6es de rinceaux ou de rosaces
richement travaill6es laissent petit ir petit place a
de simples quadrillages ou guillochages (nids
d'abeilles).

Fig.12.

E16ments caract6ristiques.
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Pl. 13.
1613, fer vaudois aux armes de JB, soit J. Bourgeois, de Bex (coup6 d'un mur cr6nele)
et PA (qui pourrait 6tre un membre de la famille Ancel?).

Pl. 14.
1661, curieux fer avec initiales IACB dans un blason surmontant des signes symboliques.
La seconde m6choire porte un 6cu avec personnage debout, d chapeau melon, 6paulant un fusil!
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Pt.'15.
'1668, Ier vaudois aux armes de JP Bergier (b6lier passant avec une crosse)
et FA. de Crousaz, son 6pouse, de Lutry (pigeon perche sur un juchoir en chevron).

Pt. 16.
'1674, fer vaudois portant une sorte de calice ou de vase surmontant la date. motif assez rare.

9



Pl. 17.
1694, fer jurassien avec inscription latine p6riph6rique: Antonius Theiler, cu16 du Laufonais
et du v6n6rable chapitre du Leymenthal (Jura).

Pl. 18.
Fer de la r6gion l6manique portant encore la croix de Savoie.

10
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18" siicle
Les fers du 18"sidcle nous r6concilient avec les
artistes et forgerons, taillandiers et armuriers qui
s'ing6nidrent, sous Louis XlV, Louis XV et Louis XVl,
i red6couvrir la beaut6 et la richesse des d6cors. Les
pidces de cette p6riode sont presque toutes dat6es,
mais les armoiries ont pour ainsi dire presque dis-
paru. Le 50% des fers environ portent encore des ini-
tiales. Le quadrillage du sidcle pr6c6dent laisse
place i de splendides rinceaux ou volutes savam-
ment entrelac6es, ne conservant en g6n6ral, au
centre, qu'un simple cartouche avec la date et des
initiales. Les chiffres de la date ne sont plus forg6s
ou grav6s, mais d6jd poingonn6s avec des matrices,
si bien que de 0 i 9 ils ont toujours une forme iden-
tique. ll en existe de trds rares qui ont la date poin-
gonn6e en relief et non en creux. D'autres, principa-
lement vaudois et r6alis6s sous l'occupation ber-
noise, sont charg6s d'un ou plusieurs ours, 69ale-
ment poingonn6s (pl. 22). D'autres encore ont les ini-
tiales du propri6taire forg6es sur l'ext6rieur des
m6choires, et non dans le d6cor int6rieur. D'autres,
au lieu d'6tre rectangulaires, sont ronds; mais ils
sont assez peu courants (pl. 23). Certains enfin, au

Pl. 20.
1729, ter vaudois d motif architectural.

lieu de rinceaux, de volutes, de cartouches ou d'ini-
tiales, portent sur une des faces un motif architec-
tural symbolisant en quelque sorte un couvent ou
une 69lise (pl. 20 et21l. Au cours de nos recherches,
nous n'en avons trouv6 que trois. Nous avons oubli6
de signaler, dans le cadre de ce chapitre, que la qua-
lit6 d'execution de ces fers est au-dessus de toute
comparaison. Ce sont les plus beaux comme pro-
portions, qualit6 des faces, des pattes, des rivets,
des manches, et surtout splendeur des boucles de
fermeture et pr6cision des m6choires.

Fig. 19.
El6ments caract6ristiques.
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P!.21.
1731, autre fer vaudois i motif architectural.

Pl.22.
Fer vaudois du milieu du 18" sidcle, au 3 ours. Poingon affectionn6 sous l'occupation bernoise.
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Pl.23.
Fer rond du milieu du 18" sidcle assez rare, mais le motif est purement g6ometrique.

Pl.24.
1763, ter vaudois i d6cor trds rustique. Les angelots sont poingonn6s.
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PI.25
1773,ter rond vaudois. Les chiffres
de la date sont d6jir poingonn6s
(les deux 7 sont parfaitement identiques!),
d6cor avec aigle, cheval, ours et tulipes.

190 siёcle

Les fers du d6but du 19" sidcle, ir quelques excep-
tions pr6s, tombent dans la d6cadence et la facilit6,
i part ceux provenant de r6gions 6loign6es des
villes, oir les mar6chaux avaient encore le go0t de la
rrbelle ouvrage)), et n'6taient pas influenc6s par la
fabrication industrielle. En effet, dds les d6buts de
I'industrialisation et de la fabrication en s6rie de
m6choires de gaufriers en fonte, les clients com-
mandant encore aux artisans des pidces i motifs

Fi9.26.

E16ments caract6ristiques.

PI。 27.

Fer a bricelets du mi!ieu

du 19e siёcle du Pays d'Enhaut.
Le dё cor est encore forg6′

ce qui atteste!a provenance
montagnarde.

personnels devinrent rares. Les mar6chaux perdi-
rent en quelque sorte la main. Au milieu du sidcle
pass6, on trouve encore quelques beaux fers tr

gaufres forg6s avec des motifs patriotiques (6cus-
son vaudois par exemple). Pour simplifier leur tra-
vail, les mar6chaux achetdrent des matrices ou poin-
gons, ce qui leur 6vitait de graver ou forger, donc
acc6l6rait leur travail. Les d6cors poinqonn6s 6tant
beaucoup moins profonds, la p6tisserie produite
n'6tait plus aussi 6paisse. En Suisse romande, on ne
parla dds lors plus de gaufres, mais de bricelets.
Nous y reviendrons plus loin. Pour ce qui est de
l'ex6cution des gaufriers du 1 9" sidcle, pr6cisons que
leur construction est des plus hybride et qu'on y
trouve des 6l6ments de fabrication de tous les
sidcles ant6rieurs, les 6l6ments caract6ristiques
6tant cependant, sauf quelques exceptions, la forme
des crochets et la section ronde des manches.

Л
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Les autres fers
Fers e oublies

Provenant en g6n6ral des pays d'Europe du nord:
Allemagne, Autriche et Suisse al6manique - on en
trouve n6anmoins aussi parfois en Suisse romande
ou en France, import6s qu'ils furent par leurs pro-
pri6taires. A l'encontre des fers d gaufres, les fers i
oublies sont en majorit6 ronds, les rectangulaires
6tant beaucoup plus rares (p|.33).

L'oublie, tir6e du latin (oblata,) signifie offrande. ll
s'agit d'une patisserie beaucoup plus mince que la
gaufre et qui se servait d la fin des repas lors des
jours de fete ou lors d'invitations. En effet, comme
de nos jours, les gens riches mangeaient de la fine
patisserie et les pauvres de la bou langerie plus nour-
rissante.

Le d6cor est grav6 ou cisel6 au burin et non plus
forg6. La profondeur de la gravure n'excdde pas
1% mm environ et les d6cors sont d'une richesse
extraordinaire. La plupart possddent. sur l'une ou
l'autre face, ou sur les deux, l'armoirie du propri6-
taire ou celle des deux conjoints. On y voit 69ale-
ment beaucoup de sujets bibliques, des scCnes de
la vie campagnarde, des scdnes de chasse, des ani-
maux mythologiques (griffons, aigles simples ou
bicephales, etc.). Le pourtour porte fr6quemment.
en plus des motifs precites, les noms et prenoms du
ou des propri6taires, ainsi que leu r profession, voire
leur domicile et, des fois, une date qui, selon cer-
tains, serait celle du mariage, le fer a oublies consti-
tuant souvent un cadeau e cette occasion,

Cependant, selon certaines recherches h6raldiques
et historiques, nous constatons que les propri6taires
les ont souvent fait executer au soir de leur vie, alors
qu'ils avaient acquis les moyens de payer l'artisan
capable de r6aliser le motif qu'ils souhaitalent. En
effet, seu ls quelques forgerons, tailla nd iers et armu-

Pt.29.
1550, Ier saint'gallois aux armes de Gaspard Schlumpf et d'Anna Schirmer.

riers des villes,6taient capables de r6aliser des
d6cors aussi riches. En restant dans le domaine des
inscriptions p6riph6riques, rappelons que I'on
trouve 69alement des versets bibliques, des
devises, des dictons ou des sentences.

D'une manidre g6n6rale, le fer d oublies se construit
et s'articule comme le fer a gaufres. Les diff6rences
principales sont dues e des provenances diverses et
se remarquent dans les modifications des rivets et
des crochets, les boucles terminales pouvant avoir
toutes sortes de formes. On trouve en effet des char-
nidres dont les tetes de rivets sont carr6s et facettds,
alors que d'autres rivets ont une extr6mit6 poss6-
dant une ouverture pour permettre le passage d'une
clavette de v6rouillage. Ouant a I'extr6mit6 de cer-
tains manches, elle se pr6sente en forme de dents
de scie 6pousant une certaine inclinaison.

Rappelons encore que si, pour les premiers fers ir
gaufres d6cel6s en Suisse romande, les dates se
situent vers 1550 environ, les fers i oublies suisses
al6maniques se trouvent ddje dans le premier quart
du 16" sidcle.

Fig.2A.
El6ments caract6ristiques.
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Pt. 30.
1562, ter schaffhousois aux armes de la famille Wirth. Sur I'autre m6choire: l'ange Gabriel terrassant le dragon

Pt. 31.
1575,fq autrichien avec l'aigle bic6phale et une inscription circulaire: <Aucun oiseau ne vole pareillement a moi.
C'est pourquoi l'empire romain m'a honor6D. Sur I'autre m6choire:
l'insigne de la fid6lit6 conjugale (le treffle) et le bretzel, embl6me de la corporation des boulangers.

Pt.32.
1605, fer soleurois ir d6cor rudimentaire.
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PI.33.
1628, fer rare rectangulaire, au paon, d'une famille Pfau, de Winterthur ou Schaffhouse,
alli6e e une lvlD inconnue, e l'6cu portant une vierge h6raldique.

Fers i hosties

lls sont congus et fabriqu6s comme des fers d
gaufres ou d oublies. Cependant, la diff6rence capi-
tale r6side dans le fait que l'une des faces int6rieu res
est totalement lisse. tandis que l'autre porte des
d6cors extrCmement peu profonds. Ces decors sont
naturellement toujours d'ordre religieux puisque
l'hostie se sert durant la messe. Les hosties 6tant
rondes et plates comme des pidces de monnaie, les
sujets sont grav6s ou poingonn6s dans des
m6daillons. Les grandes concernent le pr6tre et ses
servants, et sont bris6es durant l'office, les petites
6tant distribudes aux fiddles. D'une maniere gen6-
rale, un fer a hosties comprend deux grands
medaillons places cote e cote, et deux petits, super-
pos6s dans l'espace laiss6 libre par l'arrondi des
deux grands.

Sur les grands m6daillons, on retrouve presque tou-
jours la crucifixion, l'adoration, la flagellation ou
I'ascension. Sur les petits, on discerne le trigramme
du Christ (lHSr, ou l'agneau pascal, voire la cou-
ronne d'6pines. Jusqu'a la fin du 17" sidcle, ces
m6daillons sont grav6s ou cisel6s au burin, mais dds
le 18" sidcle, ils sont poinqonn6s. les m€daillons res-
tant quasi identiques. La forme du fer lui-meme peut
varier d l'infini, s'adaptant a la disposition int6rieure
des m6daillons, e leur nombre et a leur grandeur, la
forme de base restant toutefois le rectangle clas-
siq ue.

Pour ce qui est des manches et des boucles, il n'y a
qu'a se rapporter aux particularit6s de l'dpoque.

P1 36
Trois rondeaux pOur couperles hosties
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Pr. 34.
Fer i hosties de la fin du 17" sidcle, avec crucifixion, flagellation et trigramme IHS encore grav6.

Pt. 35.
Fer de la fin du 19" sidcle permettant de faire 15 hosties similaires avec couronne d'6pines et sacr6-cceur. Motif poinqonne.
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Fers d bricelets

Typiquementvaudois, voire romands ou suisses, les
bricelets ont une 6paisseur variant entre la gaufre et
I'oublie. Les premiers fers, comme nous l'avons vu
dans le chapitre r6serv6 aux gaufriers du 19" sidcle,
sont congus comme ces derniers. Cependant, avec
I'apparition des premiers fourneaux potagers 2r bois,
les fers i longs manches qui se tenaient ir mOme le
foyer furent peu i peu remplac6s par des fers ir
m6choires de fonte, de forme carrde ou ronde, dont
la charnidre s'articule sur I'un des c6t6s, si bien que
le fer s'ouvre comme un livre et non plus comme
une tenaille. La charnidre est arrondie, de m6me que
les d6parts des manches sis sur le cdt6 oppos6; ceci
donne des axes qui permettent au fer i bricelets de
pivoter sur les paliers situ6s de part et d'autre d'un
trou de la forme du fer m6nag6 dans une plaque de
fonte ronde et s'adaptarit d I'ouverture du potager d
bois.

Les faces sont partag6es et permettent la fabrication
de deux ou plusieurs bricelets i la fois. Les fers 6tant
coul6s en grandes s6ries dans des fonderies suisses
ou 6trangdres, les motifs d6coratifs sont toujours les
mdmes, d quelques exceptions prds. Les principaux
fondeurs de ces pidces furent des Frangais, la dynas-
tie Godin, ir Guise, dans l'Aisne. On retrouve aussi
Godin, Godin et Fils, Godin Frdres, Familistdre
Godin, et j'en passe. En Suisse, on trouve les fon-
deries CF (soit Charles Fischer), Birchlmeier d Yver-
don et Gysling i Moudon, entre autres.

Pt. 37.
Fer d bricelets monte sur une chaufferette a braises.

Pt. 38.
Fer i bricelets bernois, avec ours de Berne et palais f6d6ral (le fer vaudois eOt port6 l'6cu vaudois et la vendangeuse).
Les autres motifs sont classiques: croix f6d6rale, vigne, cigogne, 6delweiss, Guillaume Tell, t6te d,Helvetia.
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Pt.39.
1918, Ier a bricelets
de la famille Boniour, de Blonay,
forg6 A la main et grav6
au burin a froid, avec la datel
Anno Belli Max 1918.
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Des diff6rences
Diff6rences de formes

Comme nous I'avons laiss6 entendre dans les cha-
pitres pr6c6dents, les formes des fers d gaufres, i
hosties, i oublies ou i bricelets varient i l'infini.
D'une manidre g6n6rale, les gaufriers sont rectan-
gulaires, les fers d oublies ronds, les fers i hosties
rectangulaires avec un l6ger renflement, et les fers
i bricelets carr6s (8 motifs) ou rectangulaires (4 ou
12 motifs), voire ronds (14 motifs circulaires). On
trouve cependant d la demande expresse de tel ou
tel client des fers ovales, rectangulaires i coins
arrondis, en forme de cceur ou d'6toile - ces derniers
6tant trds rares -, ainsi qu'en forme d'octogone ou
m6me de double octogone. Rappelons en outre que
certains fers 6galement assez rares, particuliers aux
Pr6alpes vaudoises et ir I'Oberland bernois, rectan-
gulaires, ont les mdchoires dispos6es longitudina-
lement et non transversalement, par rapport aux
manches (pl,41).

Pt. 40.
1691, fer jurassien avec inscription p6ripherique: <Jean Bernard Migy, maitre bourgeois et chirurgien ir Saignel69ierr.
L'6cu porte les instruments de chirurgie. L'autre m6choire pr6sente en m6daillon Adam et Eve devant l'arbre de la connaissance.

s '-*,qru,*-
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P|.41.
Fer ormonan du milieu du 18" sidcle,
remarquable par la forme longitudinale des m6choires.
Le d6cor est d'influence typiquement bernoise.

P!.42.
Fer vaudois en forme de cceur, marque llcD, trds rare.

Pt. 43.
Fer vaudois
en forme d'6toile,
trds rare 6galement,
et portant
aussi la marque llGD.

22



Diff6rences de m6taux

D'une maniCre g6n6rale et jusqu'au milieu du 19e
sidcle, les fers de quelque forme qu'ils soient et de
quelle manidre qu'ils soient employ6s 6taient tou-
.iours manufactur6s par les forgerons de village, les
taillandiers et armuriers des villes, en fer forg6.
Cependant, I'exception comme toujours confirmant
la rdgle, on trouve d6ji, en France surtout, des gau-
friers a machoires de fonte dds le d6but du 17" sidcle.
ll ne faut en effet pas oublier que les plaques de che-
min6es, en fonte 69alement, existaient deje dans les
constructions (ch6teaux, forteresses, maisons de
maitres, hotels particuliers, fermes. etc.) depuis le
Moyen-Age. En principe, dans nos 169ions, c'est
principalement des l'apparition des fourneaux pota-
gers a bois qu'on voit apparaitre les premiers gau-
friers et fers e bricelets d machoires de fonte, rota-
tifs ou non. Lorsque nous aurons retird de la pro-
duction mondiale tout ce qui est fer forg6 en fonte
de fer, il ne reste plus grand-place pour les autres
m6taux. Un 6crit qui nous a pass6 sous les yeux fait
6tat que Frangois 1", possedait un gaufrier en argent.
Pour ma part, je n'en ai jamais vu de ma vie. Par
contre, sur les centaines de pidces que j'ai vues ou

que je possdde, je n'en ai trouvd que trois a
m6choires de bronze, dont un fer valdotain e g u illo-
chage simple comme d6cor et deux splendides fers
vaudois du d6but du 19" sidcle (un de style Directoire
et deux de style Empire) apparemment ex6cut6s sur
commande par de trds riches clients (cf pl. 44 et 45).
En effet, tres bon conducteur de chaleur. le bronze
est par contre tres difficile e graver, ceux d qua-
drillage simple 6tant par ailleu rs simplement fondus
dans un moule, comme les cloches de vaches. L'un
des derniers mdtaux (culinaires) connus. l'alumi-
nium, nous a laiss6 q uelques gaufriers rotatifs i cinq
ceurs accol6s sous forme de rosace (cf pl. 46). Nous
ignorons de q uelle qualit6 6taient les gaufres issues
de tels ustensiles. Ouant au laiton, nous n'avons
trouv6 qu'une seule pidce faite de ce m6tal; ils'agit
d'un gaufrier d plaques coul6es, e g u illochage usin6
m6caniquement, mais dont la particularit6 est d'Ctre
pourvu de longs manches riv6s sur les m6choires,
mais d6passant de deux a trois centimdtres le bord
opposd des machoires, si bien que si on lachait le
fer i gaufres, il risqualt plutot de chuter sur les extre-
mit6s de fer et non sur les m6choires de laiton, trds
fragiles et brisantes.

Pl.44.
Fer vaudois du ddbut du '19" si6cle, e d6cor rustique.
Mechoires en bronze, couldes et grav6es au burin, piace tras rare.
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Pl. 45.
Autre fer vaudois i m6choires en bronze, du m6me type que le prec6dent, mais avec d6cor Empire.

Diff6rences de systimes

Alors que nous avons vu tout au long de ce texte que
le plus grand nombre de gaufriers, de fers d oublies,
ir hosties et a bricelets 6taient d6pos6s ir mOme le
feu dans le foyer, l'6tre ou la chemin6e, appuy6s sur
un tr6pied ou sur une grosse bOche de bois, que les
pidces les plus r6centes 6taient am6nag6es ou

congues pour pivoter sur le potager d bois, nous ne

saurions omettre de signaler deux pidces nettement

distinctes comme fonctionnement de tout ce que
nous avons vu de conforme jusqu'ici. ll s'agit:

1)D'un fer i gaufres ormonant, de 1834, a

m6choires de fonte, mais coul6 pour un propri6taire
d6termin6, pourvu d'un long manche de bois et d'un
6trier. Contrairement d tous les fers connus, celui-ci
n'6tait pas pos6 dans l'6tre, mais suspendu i la cr6-

mailldre de la chemin6e. En faisant pivoter le

Pl. 46, 47,48.
Fertardif, rotatif, en fonte de fer. Curieux car il porte la recette des gaufres: sur une face en franqais, sur l'autre en allemand.



manche de bois, grace a l'6trier faisant office de car-
dan, le gaufrier tournait sur lui-m6me, exposant
ainsi alternativement ses deux faces a la source de
chaleur. A ma connaissance, il n'en existe qu'un seul
de ce systdme, qui occupe une place particuliCre
dans ma collection.

2) Un autre fer, dont un exemplaire figure au Mus6e
historique de Berne et dont je possOde 6galement
un sp6cimen. se pr6sente d'une manidre toute dif-
f6rente: entidrement en fonte de fer, datable de la fin
du 19" sidcle, il est congu comme les fers d bricelets.
pivotant sur le potager i bois. Par contre, les char-
nidres lui permettent de s'ouvrir, fonctionnant 6ga-
lement comme axe et, ouvert ou ferm6, il s'articule
sur un petit brasero, ce qui permet d'exposer ses
deux c6t6s successivement i la source de chaleur
6manant du brasier.

Une pidce dont nous aimerions encore bien parler
ici est un splendide sp6cimen de fer i oublies, aux
armes de la famille A. Boujean, d'Entremont et Vou-
vry (VS), finement cisel6, dont la particularite reside
dans le fait que l'extrdmit6 des manches n'est ni a
crochets, ni d boucles, mais comporte en lieu et
place deux pommeaux de bronze, comme certains
ustensiles de garnitures de chemin6es.

Enfin, nous avons meme trouv6 deux fers a gaufres
circulaires, rotatifs, dont la face ext6rieure portait
sur l'un en allemand, sur I'autre en frangais, la
recette complCte pour confectionner lesdites
gaufres (cf. pl. 47 et 48).

Nous ne saurions terminer ce chapitre sans parler
ici d'un fer e bricelets typiquement vaudois, com-
mand6 par l'Abbaye du Cordon blanc et vert de Mou-
don qui, a l'occasion du 125" anniversaire de la pre-
midre assembl6e du Grand Conseil vaudois (le 14
avril 1803), organisa en 1928 un tir de jubil6. A
l'6poque, la planche de prix ne contenait presque
uniquement que des primes utilitaires, soit: seilles a
eau en cuivre, plats en 6tain, channes et gobelets
vers, verres d vin gravds e la meule ou au sable, et,
entre autres, des fers d bricelets. C'est ainsi que la
noble Abbaye commanda dans une fonderie fran-
gaise un certain nombre de fers a bricelets portant
sur l'une des faces quatre bannerets et sur l'autre
quatre armoiries de Moudon. Or, le succds
escompt6 fut ndgatif. Motif: nos amis fondeurs f ran-
gais avaient coul6 les moddles selon la norme de
profondeur des gaufres, dont la recette comprend
de la levure pour faire gonfler la p6te, alors que la
recette des bricelets ne fait aucu ne mention de ladite
levure. ll s'en suivit que la pate ne gonflant pas, les
bricelets n'6taient pas 16ussis. Par fid6lit6. un des
membres de l'Abbaye decida de modifier la profon-
deur de son fer en y faisa nt river des plaquettes. E0t-
il plus de succds? Nul ne le sait! {pl. 49 et 50).

Dimensions et poids

Nous ne nous eterniserons point sur ce sujet, tant il
est vrai que les dimensions et les poids varient sui-
vant les provenances, les formes, les mdtaux
employ6s et les utilisations diverses. Dans notre col-
lection, nous avons donc s6lectionni les plus excep-
tionnels, a savoir:

1) Gaufrier de fonte:
Dimensions: 34x25 cm
Poids: 13,250 kg

2) Fer a gaufrettes, d'enfant:
Dimensions: 5.5x4 cm
Poids: 0,300 kg

Pour les fers e bricelets et a gaufres ronds que nous
avons en main, nous avons mesur6 les diamdtres
suivants:

1) Petit fer a bricelets vaudois: 12 cm.
2) Grand fer i gaufres vaudois: 21 cm.



Pt. 49.
Fer d bricelets rotatif, comm6moratif du 125" anniversaire de l'abbaye du Cordon blanc et vert, de Moudon (1806-1928)'

ll fut fabriqu6 comme prix de tir i l'occasion de cet anniversaire.
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Pl. 50.
Le m6me fer modifi6, avec armoiries recharg6es pour r6duire l'6paisseur de la p6tel
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Atrophies et modifications
Nous abordons ici le sujet le plus triste et le plus

curieux de ce modeste expos6. En effet, pour de mul-
tiples raisons - cassures, rouille, poids, changement
de systdme de chauffage - certains gaufriers ont
subi du temps les irr6parables outrages: modifica-
tions survenues au cours de r6parations, ou marty-
risations dues ir des tentatives de nettoyages intem-
pestives. De nombreux fers, dont I'un ou les deux
manches s'6taient cass6s, ont 6t6 mal reforg6s, res-

soud6s ou rebras6s. De plus, les 16parateurs n'ayant
pas de connaissances historiques ont fabriqu6 des

crochets ou des boucles tels qu'ils en avaient l'ha-
bitude i leur 6poque et non comme cela avait 6t6

fait ir l'origine, si bien que l'on trouve des fers d

gaufres de 1550 environ munis de boucles de fer-
meture typiquement 18" sidcle.

Certains fers, cass6s vers la charnidre, se sont vus
dot6s de nouvelles emmanchures riv6es sur les
plaques, comme des ressemelages. D'autres enfin,
abandonn6s dans des remises de terre battue dds
l'apparition des potagers i bois, ont vu leurs ldvres
extrdmes rong6es par la rouille et se sont retrouv6s
trou6s (cf pl. 51) ou extr6mement amincis, si bien
que certains ont 6t6 carr6ment sci6s (cf' pl. 52).

D'autres encore, trouv6s trop lourds par leurs pro-
pri6taires, ont 6t6 6galement sci6s (cf. pl' 53 et 54).

Mais les plus grands massacres ont 6t6 r6alis6s par

les revendeurs qui, par esprit de lucre, ont tent6 de

remettre en valeur ces v6n6rables t6moins de notre
patrimoine. On sait que les fers dont nous avons fait
mention tout au long de cet expos6 6taient chauff6s

Pt. 51.
1582,ter jurassien dont les armoiries n'ont pas 6t6 identifi6es, perc6 dans les bords.
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Pl.52.
Fer i oublies de Lombardie, du milieu du 18" sidcle. d6cor poingonn6. Marque de mar6chal sur le flanc des manches.
L'extr6mit6 a 6td coup6e pour faire disparaitre la rouille ou l,usure.

directement sur le feu de bois ou de charbon. L'in-
t6rieur, plein de restants de p6te et d'huile, 6tait gras,
alors que I'ext6rieur 6tait doubl6 d'une couche de
suie ancienne, dure et parfois trds 6paisse. Pour se
faciliter la t6che, certaines personnes, m6connais-
santes de ces probldmes, ont mis en euvre toutes
sortes de techniques efficaces, mais pr6judiciables
ir l'objet. Ainsi m'a-t-on offert:
1. Des fers pass6s a la toile d'6meri, lim6s ou meu-
l6s - et par ccns6quent perdus.

2, Des fers sabl6s ir haute pression, ce qui abrase les
surfaces et remplit les gravures, donc perdus 6gale-
ment.

3. Des fers tremp6s dans de l'acide, ce qui pique la
matidre. Ces fers sont en g6n6ral aussi perdus.

4. Des fers tremp6s dans une base ayant servi au
nettoyage d'autres ustensiles de cuisine, en cuivre,
d'oir cuivrage par catalyse. Ces fers sont alors r6cu-
p6rables.

Certains v6n6rables fers d gaufres auxquels les pro-
pri6taires tenaient vraiment, ne pouvant plus fonc-
tionner sur les fourneaux potagers, ont, d la
demande de leurs possesseurs, 6t6 modifi6s pour
continuer i 6tre utilis6s d'une manidre plus pratique.
On proc6dait alors de la manidre suivante:

- on sciait d'abord les longs manches de fer forg6 i
la base des mdchoires;

- on remplagait ensuite la charnidre centrale par une
autre, lat6rale;

- on remplaQait les manches par de plus courts et
l69ers, soud6s lat6ralement, vis-d-vis de la nouvelle
charn idre;

- on fabriquait enfin un cercle de fourneau dans
lequel on pratiquait l'ouverture rectangulaire cor-
respondant d l'ancien fer d gaufres d'origine;
Un beau fer i gaufres vaudois rond, que l'on m'a
soumis, a carr6ment 6t6 sci6 en carr6 pour 6tre soit
all6g6, soit amput6 de bordures rouill6es.

R6my Jeanneret
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Pl. 53.
Fer d oublies de 1788, al1696 par amputations!

Pt. 54.
Le m6me fer avec d6cors reconstitues au crayon par R6my
Jeanneret.

Fig. 55.
Processus de modification des fers (sch6ma).
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Ce que R6my Jeanneret
ne nous a pas dit
par J.-F. Robert

<Les gaufres,... le mot apparait au 12. sidcle d6ji
pour d6signer une espdce de patisserie. Ce mot
d€rive de rrwarfelD qui peut relever du francique ou
Ctre empruntd au n6erlandais et qui d6signait un
g6teau ou un rayon de miel. ll a sans doute 6t6 ger-
manisd en <wabe,, d'abord (qui signifie rayon de
miel), puis a 6t6 alt6r6 en <walfre, qui a finalement
donn6 (gaufre)), selon les rdgles d'alt6ration attes-
t6es par les 6thymolog istes.

Oe tail <gaufreD €tait essentiellement un gateau de
cire d'abeilles avant de devenir cette patisserie cuite
entre deux fers dont la surface porte des dessins en
relief, en gen6ral un quadrillage qui rappelle effecti-
vement l'amorce des alv6oles du miel en rayons.

Les (gaufrettesrr, comme leur nom l'indique bien,
6taient a l'origine de petites gaufres. Elles etaient
faites en disposant une petite boulette de p6te e
gaufres dans chacun des angles du fer. Ce n'est qu'a
partir du 19" sidcle qu'apparaissent les fers i gaufres
de dimensions reduites ou fers A gaufrettes. Ces
patisseries 6taient bien diff6rentes dds lors de celles
que nous connaissons sous ce vocable et qui sont
faites de deux feuilles ga ufr6es trds minces entre les-
quelles une couche de crdme a 6t6 tartinee!
L'(hostie, ddsignait autrefois une victime offerte a
un dieu. Mais ce terme generique a pris par la suite
un sens dtroit et ne s'employe plus que dans le sens
chr6tien de pain sans levain consacr6 par le prCtre
du rant la messe.

Pt.56.

L'<oublie> - qu'on d6signe aussi parfois sous le
terme de (nieule, - 6tait aussi utilis6e e l'origine
pour d6signer l'hostie. Le mot vient en effet du latin
oblatus qui signifie toffert>, plus pr6cis6ment du
f6minin oblata. car le mot hostia 6tait sous-entendu.
ll y a donc parfaite compl6mentarit6 entre les deux
termes pour rappeler la symbolique chretienne, le
pain sans levain repr6sentant v6ritablement le
Corps de Christ offert en victime expiatoire pour le
rachat de nos p6ch6s. C'est au 12" sidcle que l'oublie
- qui est une alt6ration du vieux mot frangais
<oubl6e> - perd son sens religieux pour ddsigner
une sorte de patisserie dont la pate 169dre se pr6pa-
rait, comme le pain d'autel, entre deux fers.

Ouantau (briceletrr, c'estla forme tout e fait profane,
moderne et de surcroit, sinon vaudoise, du moins
romande, de l'ou blie-patisse rie. ll n'y a en effet pas
de diffdrence fondamentale entre deux. sinon,
comme l'indique R6my Jeanneret, que le bricelet
6tait un peu plus 6pais Que*l'oublie

Gaufres... oublies... hosties... bricelets... constituent
v6ritablement une grande famille, d'abord parce
que les ingr6dients de base sont les memes, mais
aussi et surtout parce que le mode de cuisson est
pareil, la pate, plus ou moins fluide, devant obliga-
toirement Ctre cu ite entre deux plaques de fer chauf-
f6es.

(Le combat de Carnaval et de CarcmeD, de Brueghel l'Ancien, peint en 1559. D6tail montrant la marchande de gaulres.
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ll semble qu'on puisse €baucher certaines filiations.
Ainsi l'oublie semble-t-elle 6tre, i I'origine, un pain
sans levain se confondant. du moins dans sa fonc-
tion, avec l'hostie. Seuls les oblayeurs avaient du
reste le droit de les pr6parer pour la communion.
Mais au 12" sidcle, l'hostie remplace l'oublie comme
pain d'autel, et l'oublie devient une sorte de patis-
serie populaire, toujours fabriqu6e par les specia-
listes, et qui sont vendues a I'occasion des f6tes reli-
gieuses, notamment lors des grands pblerinages ou
des pardons. Ces p6tisseries au sucre ou aux epices
6taient alors vendues aux pdlerins et elles se fabri-
quaient en plein air, i proximit6 des 69lises.

Selon Paul S6billot, des le 15'sidcle, Ies oblayeurs
intervenaient surtout a Carnaval, pendant l'hiver.
Cette affirmation se trouve confirm6e par Brueghel
I'Ancien qui, en 1559, nous donne l'une des trds
rares repr6sentations picturales de la fabrication des
gaufres. Elle apparait dans le grouillement des per-
sonnages figurant dans le (Combat de Carnaval et
de Car6meD: une femme, accroupie sur une chaise
basse, tourne un fer d gaufres sur un feu de fagots,
son plat de pete pos6 a c6t6 d'elle. La gaufre est donc
li6e aux r6jouissances et aux f6tes, alors que les
galettes et les bretzels sont aliments de Careme!

Les marchands d'ou blies et de gaufres constituaient
une corporation autonome, ce qui leur conf6rait le
d roit de vendre dans les rues et d'aller crier leu r ma r-

cha ndise aprds le couvre-feu.

Pour devenir maitre et pouvoir engager des
ouvriers, il fallait remplir des conditions statutaires
trds pr6cises et sdvdres. L'article premier du Statut
des oblayeurs imposait notamment d'6tre capable
de faire en un seul jour au moins 500 grandes
oublies.300 oublies dites (de supplication)) et 200
oublies dites (d'entrder, soit un millier d'oublies en
tout!
Au 18" sidcle, les marchands d'oublies 6taient
encore autoris6s i exercer leur commerce aprds la
nuit tomb6e, ce qui devait engendrer un certain
nombre d'abus et de scandales. On vit mCme des
malfrats se d6guiser en marchands d'oublies pour
avoir accas chez les gens et y commettre des scel6-
ratesses caract6ris6es! De ce fait, la police finit par
interdire aux oublieurs toute activit6 nocturne.

Ainsi disparurent les (oublieux)) comme on les
appelait parfois; ils furent remplac6s par des (mar-
chandes de plaisirs> qui criaient leur marchandise
en ville, pendant la journ6e. Le nom de (plaisirs))

appliqu6 aux gaufres et le fait qu'elles 6taient ven-
dues par des femmes qui se laissaient volontiers
courtiser devaient engendrer tout un climat de
galanterie populaire qui ne devait pas manq uer d'un
certain charme!

Pour 6viter de s'6gosiller, les marchandes d'oublies
se munirent par la suite d'une sorte d'instrument
entre crecelle et castagnettes pour attirer l'attention
des acheteurs potentiels! Nous ne disposons d'au-
cun t6moignage nous permettant d'affirmer que ces
traditions, valables pour la France. trouvdrent leur
r6pondant chez nous sans alt6ration.

Si l'on considdre les gaufriers de chez nous, force
nous est de faire une distinction entre les fers a pro-
fils trds profonds, souvent r6duits a un quadrillage
plus ou moins grossier, et les fers plus raffin6s. por-
tant des 6l6ments d6coratifs individualis6s: volutes,
rinceaux ou 61dments 96om6triques entourant des
blasons de familles ou d'autres motifs. le tout cisel6
au burin ou poingonnd i chaud, fers quisont g6n6-
ralement beaucoup moins profond6ment profilds
que les premiers. Les gaufres issues de ces deux
types de fers 6taient sans doute diffdrentes: les pre-
m iCres trds proches des gaufres flama ndes 6paisses
et tendres impliquaient une p6te avec levure, alors
que les autres, plus plates et sdches, plus proches
de nos actuels bricelets, 6taient d pete sans levain.
Ces dernidres semblent avoir domind en Suisse
romande et en Pays de Vaud en particulier, de sorte
que l'oublie et le bricelet pourraient en Ctre les des-
cendants directs.

Certes. les plus anciennes gaufres, chez nous, sont
attest6es au Moyen-Age seulement. Mais cela ne
signifie nullement que leur origine ne soit pas plus
ancien ne. L'arch60logie 69yptienne en effet a r6v6l6
I'existence de gaufres vers 1850 avant Jesus Christ,
sous la 18" dynastie, puisqu'on a retrouv6 un moule
en terre cuite dans les fouilles du temple d'Hat-
schepsout. a Dehr el Bahari! Mais ces gaufres-le
furent-elles, comme les nOtres, li6es i la f6te, ou
furent-elles simplement nutritives?...

On peut certes se poser la question. Mais il semble
logique d'admettre que - vra isem bla bleme nt - c'est
la galette qui, ancetre du pain, remplissait les fonc-
tions nutritives alors que la gaufre 6tait plutOt frian-
dise, mCme si, par son volume, elle 6tait susceptible
de jouer le role d'uen-cas, ou de trompe-la-faim en
attendant le retour au foyer et le repas familial!

Ouant aux fers eux-memes, R6my Jeanneret nous
en a longuement parl6 en signalant les caractdris-
tiques de chaque 6poque afin de faciliter la datation.
ll est Iui-mCme apte d dater un fer d gaufres sans
m6me l'ouvrir. C'est une gageure pour le profane,
mais c'est incontestablement un tour de force mCme
pour les personnes averties, car il n'y a point de cri-
teres absolus permettant d'affirmer sans risques
d'erreurs! ll y faut une longue pratique, un sens aigu
de I'observation; il faut avoir manipu l6 des centaines
de fers pour acc6der e la maitrise.

Un des 6l6ments de datation auquel on a tendance
i recourir est incontestablement la boucle et le
mode de fermeture des gaufriers. Or. la boucle est
par excellence l'6l6ment fragile de l'instrument:
nombre d'entre elles ont du reste disparu; d'autres
ont 6td remplac6es au fil du temps et, bien s0r, elles
l'ont 6t6 par des boucles dont la forme est caract6-
ristique de l'6poque de la reparation et non du fer!
Ce petit exemple, pour insister sur la n6cessit6 d'ap-
puyer un diagnostic de datation sur l'ensemble des
critOres: type de forge, forme g6n6rale, qualit6 de la
fonte, rivets d'assemblage de l'articulation, profil
des branches. boucles de fermeture. C'est I'en-
semble qui est significatif et non un seul 616ment
pris s6pa16ment.
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Peut-Otre n'est-il pas superflu de rappeler, pour ter-
miner ce chapitre, que, parmi les truculentes ava-
lanches d'impr6cations et d'injures lanc6es en
salves contre tout ennemi, r6el ou imaginaire, par
I'irrascible Capitaine Haddock, le moule d gaufres
occupait une place fort honorable! ll est vrai, nous
apprend Albert Algoud, que <dans la langue popu-
laire, moule d gaufres 6tait I'expression qui d6si-
gnait un visage marqud par la petite v6role... mala-
die qui laissait sur le visage des cicatrices ind6l6biles
pouvant 6voquer les alv6oles quadrill6es en relief i
la surface des gaufres>.1

1 Albert Algoud: (Le petit Haddock illustr6>. France-Loisirs
1988 p. 23.

Fers d beignets

Les beignets appartiennent d la m6me cat6gorie
d'aliments que les cr6pes, les gaufres, les oublies et
les bricelets, la seule diff6rence importante 6tant le
mode de cuisson. Les ingr6dients de base sont
pareils, mais la cr6pe se cuit dans une po6le, une
face aprds l'autre, avec ce saut p6rilleux command6
par un subtile jeu de poignet qui tient plus de l'art
du jongleur que de l'art culinaire; gaufres et brice-
lets se cuisent entre deux fers; alors que les beignets
se gonflent et se dorent dans la grande friture! Si la
pate est molle, elle a pour mission d'enrober l'ali-
ment - l6gume, fruit, viande, fromage... - qui don-
nera son nom au beignet. Si la p6te est ferme, elle

Pi 58.

Fersら beignets anciens.

s'immerge par petites boules qu'on ressort de I'huile
bouillante avec une 6cumoire. Mais au lieu d'im-
merger une boulette de p6te, on pouvait aussi en
faire une galette trds fine, qu'on amincissait sur la
rondeur du genou: <beignets au genou)) du vieux
parler du terroir, qui donnaient un disque craquel6,
boursoufl6, dor6 d souhait qu'on appelle aussi <mer-
veille> dans nos campagnes et qui devait rappeler
le disque solaire dont elle 6tait le symbole aux f6tes
du solstice!

Pl. 57.
Salve d'injures du capitaine
Haddock. S6quence extraite du
<Crabe aux pinces d'or>,
avec la bienveillante autorisation
des Editions Castermann,
@ Herg6/Castermann.
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Pt. 59.
Fers i beignets <d la rose> classiques'

Ouelques recettes

1. LES GAUFRES

Gaufres de Lidge (gaufres dites <de chasse>)

lngr6dients: 100 gr de levure de bidre, eau tidde,
50 gr de sucre fin, 1 kg de farine de froment, 5 gr de

sel, 3 ceufs entiers battus, 600 gr de margarine
ramollie, 4 dl de lait tidde et 600 gr de sucre perl6
(pour environ 30 gaufres).

D6layer 100 gr de levure de bidre fraiche avec 50 gr
de sucre fin dans un quart de bol d'eau bien tidde
(40 degr6s).

M6langer dans une casserole, au fouet et d sec, 1 kg

de farine blanche de froment avec 5 gr de sel fin'

Creuser au centre de la farine une fontaine et y ver-
ser 3 eufs entiers battus, ainsi que 600 gr de mar-
garine (6ventuellement de beurre) ramollie depuis
la veille.

Verser 4 dl de lait tidde et le contenu du bol. La

levure doit 6tre mousseuse.

M6langer au fouet, ir la spatule ou i la main, pour
obtenir une p6te homogdne. Laisser lever la p6te
(couverte et maintenue au chaud) pendant environ
3/4 d'heure. Elle doit doubler de volume.

Ajouter et incorporer trds d6licatement 600 gr de

sucre perl6 (moins on travaille la p6te et plus les
gaufres seront l69dres).

Cuire au fer environ 4 minutes, jusqu'il obtention
d'une belle couleur dor6e.

34

Mais il est aussi des beignets dits <rir la roserr qui se

font au fer. Fers curieux, d manches coud6s, per-

mettant de plonger une rose de m6tal dans la p6te

fluide pour ensuite la usaisir> et la dorer dans la fri-
teuse, Les fers anciens 6taient forg6s i la main et

assembl6s pour former une rosace 6l6gante' Cer-

taines d'entre elles 6taient suspendues au manche
par une tige filet6, ce qui laisse 2r penser qu'on pou-

vait 169ler la position de telle manidre qu'en
appuyant simplement le manche sur le bord du bol
i p6te, on immergeait la rose juste de la profondeur
voulue pour que la p6te ne la submerge pas et que

le beignet reste facile ir d6mouler.

Par la suite, les moules i beignets se firent plus sim-
plement, i la machine, avec une lame d'acier large,
roul6e en spirale souvent, parfois en forme de ceur
ou d'6toile ou encore de fleur d quatre ou cinq
p6tales...

Autre recette belge (pour 60 gaufres)'

lngr6dients: 1 kg de farine, 750 gr de sucre, 6 eufs
entiers, 250 gr de beurre ou margarine, 125 gr de

saindoux, 2,5 dl de lait, 10 gr de bicarbonate de

soude, 5 gr d'acide citrique, 1 cuiller6e d soupe de
poudre poudding vanille. 1 pinc6e de sel.

Mettre dans une terrine la farine et par-dessus le
sucre, le sel, I'acide citrique, le bicarbonate et la

poudre poudding. Puis les 6 eufs. M6langer avec les

mains les eufs et le sucre i incorporer progressive-
ment d la farine.

Dans une casserole, ti6dir le lait avec les matidres
grasses. Une fois refroidi, verser le tout et l'incor-
porer d la masse. Malaxer, puis laisser reposer pen-
dant une nuit.

Gaufres <maisont

lngr6dients: 200 gr de beurre ramolli,350 gr de sucre
fin, 4 eufs, une tasse de crdme, 500 gr de farine,
citron ou sucre vanil16.

M6langer le tout en remuant doucement, mais sans
battre la masse. Les gaufres peuvent 6tre garnies de

crdme Chantilly l6gdrement sucr6e, ou aromatis6e
avec sucre vanill6 ou chocolat en poudre. Peuvent
se manger aussi avec une crdme glac6e ou une com-
pote de fruits.



2. LES BRICELETS

Bricelets saEs
lngr6dients: un demi-litre de crdme entidre, 1 cuil-
ldre e soupe rase de sel,2,5 dl de vin blanc,2,5 dl
d'eau froide, 2 cuilldres d soupe rases de cumin (res-
pectivement de pavot), 450 gr de farine.

M6langer crdme, sei, vin et eau. A.iouter le cu m in (ou
le pavot)et tamiser la farine (celle-ci est a ajouter
iuste avant de commencer la cuisson, car la p6te
6paissit vite). M6langer jusqu'e obtention d'une
crdme de la coflsistance d'une mayonnaise claire.
Disposer une bonne cuiller6e i soupe de mixture au
milieu du fer pr6cha uffd.

Autre recette pour bricelets sal6s

100 gr de beurre ramolli,300 gr de farine, 1/8 de I

d'eau dans laquelle on dissoud une cuiller6e d caf6
de sel. M6langer et travailler la pate.

On peut y ajouter 1 i 2 cuiller6es remplies i ras bord
de cumin ou de pavot.

Bricelet sucrds

500 gr de sucre fin, un demi-litre de crdme, 4 ceufs,
citron, 1 cuiller6e a soupe de kirsch, 500 gr de farine,
1 pinc6e de sel.

Ericelets sucrds sabl6s

350 gr de graisse (2/3 Astra et 1/3 saindoux), 4 eufs,
1 ecorce de citron (ou 6 a 8 gouttes d'essence de
citron), 1 pinc6e de sel, 300 gr de sucre,2 paquets
de sucre vanill6, 1 kg de farine blanche. Faire des
boulettes.

Bricelets du Gessenay

250 gr de beurre, 1 quart de litre de crdme, 5 eufs,
500 gr de sucre fin, 750 gr de farine, 1 6corce de
citron 16p6e, 1 pincee de sel, 3 dl de vin blanc.4 ir 6
cuiller6es de kirsch, 4 dl d'eau. La pAte est coulante;
on en met un peu sur le fer pr6chauff6. Les bricelets
doivent Ctre trds minces.

Oublies (Recette ancienne, de 1866)

On prend 3/4 de livre de sucre, 2 livres de farine,3
ceufs,5 chopines de lait,2 pointes de couteau de
ca nelle.

Faire une pate bien delicate, frottez avec une
couenne de lard le fer i oublies, mettez-y une mince
couche de pate, et fermez avec pr6caution. Faire
cuire sur un feu de charbon, et dds que l'oublie est
jaune clair, dressez-la et roulez-la aussi vite que pos-
sible sur un bois rond. On peut conserver longtem ps
les oublies dans des boites placees dans un endroit
sec.

3. LES BEIGNETS

Beignets souffl1s

Faire tout d'abord une pate e choux de la fagon sui-
vante: 200 gr de fa rine, 100 gr de beu rre, 4 ou 5 ceufs,
3 dl moiti6 eau moiti6 lait, 1 pinc6e de sel.

Mettre au feu l'eau, le beurre, le lait et le sel. A 6bul-
lition, ajouter la farine d'un coup et remuer avec une
pellette en bois. Cuire i feu doux pendant 10 min
pour s6cher la pate. tout en remuant. Retirer du feu,
ajouter les ceufs un a un, en travaillant bien la p6te
aprCs chaque ceuf.

Ajouter a cette pate a choux 1 zeste de citron, 40 gr
de sucre, e volont6 2 cuilldres de rhum.

Prendre une cuiller6e de pate et la faire tomber dans
de la friture pas trop chaude, mais qui doit le deve-
nir de plus en plus. Une fois bien gonflds et bien
dor6s,690utter les beignets, puis les saupoudrer de
sucre a la canelle.

Cuisses-dames

125 gr de beurre, 125 gr de sucre, 3 ceufs, l'6corce
16pde d'un citron, le sel et les noisettes h6ch6es fin
d volont6, plus environ 400 gr de farine.

Travailler le beurre en crdme, ajouter le sucre, les
ceufs, le citron, le sel et les noisettes. Bemuer, puis
mettre la farine. Lorsque la pete est ferme, former
de petits rouleaux et faire cuire d friture chaude.

Beignets au genou

4 ceufs, 160 gr de sucre fin, 1 16pure de citron ou 1

a 2 cuilleres de kirsch, 1 pincde de sel, 1 pointe de
couteau de bicarbonate, 160 gr de beurre et 500 gr
de farine.
Travailler pendant un quart d'heure.iau nes d'ceufs et
sucre, aiouter citron ou kirsch, sel et bicarbonate, le
beurre l€gerement fondu, les blancs d'ceufs battus
en neige, puis la farine tamis6e.
Etendre la pete aussi mince que possible, la d6cou-
per en rond au moyen d'une assiette. Etendre ces
ronds de pate sur le genou pour les amincir encore,
puis les frire d la grande fritu re. Saupoudrer de sucre
avant de servir.

Beigneb e h rose

6 ceufs, 1 pincee de sel, 250 gr de farine, 4 dl de lait,
3 cuiller6es (d dessert) de kirsch, 50 e 100 gr de sucre
(selon les gol]ts). Ces quantit6s permettent de faire
30 beignets.

Bien d6layer la farine dans le lait. Battre les cufs
avec le kirsch. Mdlanger le tout en a.ioutant le reste
des ingredients (sel et sucre).

Beignets d la rose

lngredients: 150 g de farine, 2 ceufs, sel, 1 dl de
crdme, un 112 dl de lait et un 'l12 dl d'eau, zeste de
citron rap6 ou kirsch.

Battre les ceufs en mousse, ajouter la crdme. le lait,
l'eau, le zeste de citron et la farine par petites quan-
tit6s. Cuire d la friture, d 180 degr6s, avec un fer d
forme.
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UAssociation
pour !'Arboretum
du vallon
de !'Aubonne
{AAVA}

Pour les visites de l'Arboretum,
prendre contact avec:

M. Jean-Pau I Degldtagne
G6rant de l'Arboretum
En Plan
1170 Aubonne
T6l. 021/808 51 83

Fond6e en 1968, cette association groupe toutes les
personnes physiques ou morales d6sireuses de sou-
tenir et de d6velopper dans le vallon de l'Aubonne
un arboretum, et ceci dans un but a la fois scienti-
fique, 6ducatif et recr6atif (art. 1 des statuts).

Un arboretum est un parc bois6, une (forCt bota-
niqueD constituant une sorte de mus6e de l'arbre en
plein vent, oU sont rassembldes toutes les espdces
susceptibles d'etre acclimat6es dans la 169ion. Les
sp6cimens sont group6s de fagon que chaque indi-
vidu puisse atteindre son d6veloppement le meil-
leur. L'am6nagement tient compte prioritairement
de critdres esth6tiques afin que formes et couleurs
se marient harmonieusement et que les bosquets
respectent une 6conomie de l'espace, m6nagent les
perspectives n6cessaires d les mettre en valeur pour
eux-mCmes et dans le paysage.

L'association comprend des membres individuels
(cotisation Fr. 20.- par an), des membres individuels
a vie (cotisation unique Fr. 400.-), et des membres
collectifs (cotisation: Fr. 200.- par an).

Les ressources de l'AAVA reposent essentiellement
sur les cotisations des membres et des dons.

Les immeubles (terrains et batiments), ainsi que les
arbres, sont propri6t6 d'u ne fondation. Au printemps
1992, elle possdde en propre 59,6 ha. de terrains avec
deux fermes et dispose en outre de 47 ha. par affer-
mage a long terme. Plus de 2000 especes et vari6t6s
d'arbres ont d6ja 6t6 mises a demeure.

Le Mus6e du Bois est un second musde au sein du pre-
mier. ll €tait l69itime dans un parc 6ri96 e la gloire de
l'arbre de faire revivre le bois dans l'infini des partis
qu'a su en tirer l'ing6niosit6 paysanne de nos an-
cCtres: vieux m6tiers disparus. objets oublids de la
vie quotidienne, produits d'un artisanat exp6ditif ou
minutieux, merveilleux d'efficacit6. relevant d'un art
aussi v6ritable qu'inconscient.

Toute correspondance est e adresser au

Cotisations et dons destines e l'Arboretum
sontaverserdla

Dons et versements destin6s au
Mus6e du Bois sont a verser a la

Service cantonal des forets
Caroline 11bis
1014 Lausanne

Banque Cantonale Vaudoise
ccP 10-725-4
Lausanne
(avec mention sur le talon rrCompte courant 216.517.0
Arboretum du vallon de l'Aubonne)

Banque Cantonale Vaudoise (Agence de Chailly)
ccP 10-725-4
Lausanne
(avec mention sur le talon C. 860.860.7
Mus6e du Bois)

Le Musee du bois est ouvert tous les dimanches aprds-midi du 1er avril au 31 octobre.
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