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LA MESURE Ett LE ttRAIT
par Jean-Frangois Robert

Avant - Propos
Lorsqu'on se d6couvre une vocation de collection-
neur d'outils, on n'accorde en g6n6ral qu'un regard
condescendant d tout ce monde mineur - ou r6put6
tel - de la mesure. Un mdtre pliant, une 6querre en
bois, ou un fil A plomb n'exerce aucune fascination,
et le regard ne s'y arr6te m6me pas lorsqu'il survole
le bric-d-brac d'une brocante. On h6site, i juste titre
du reste, d les consid6rer comme des outils. Tout au
plus r6pondent-ils d la d6finition d'instruments. Ce
ne sont en effet que des outils au deuxidme degr6,
des outils qui servent d utiliser correctement les
autres, les vrais, ceux qui fouillent la matidre, qui
plient le mat6riau d la volont6 de l'artiste ou de l'ar-
tisan quifagonne....

Les trusquins, par leur facture artisanale m6me,
6chappent deja a l'indiff6rence, de m6me que les
compas, principalement ceux qui sont en bois ou en
fer forge, qui attirent I'oeil et g6ndrent la d6cision
muette : achat ou non ! Mais, en g6n6ral, on ne
recherche pas cette cat6gorie d'objets qui ne se rat-
tachent A I'outil que par leur caractere sommaire,
mais qui, trds vite, conduiraient i collecter des ins-
truments de plus en plus savants et de moins en
moins " outils > au sens primitif du mot, i moins
d'6tre f6ru de science et de technique. Mais alors,
c'est dans un autre domaine qu'on risque de se
perdre ! Car les instruments de mesure introduisent
insidieusement dans le monde du calcul et font ainsi
franchir la paroi invisible qui s6pare le simple savoir
de la connaissance.

En consacrant ce petit cahier au Trait et a la mesu-
re des choses, nous prenons simultan6ment deux
risques : celui d'abord d'6tre d6lib6r6ment incom-
plet, et celui, ensuite, de sortir du cadre que nous
voulions respecter. Trop ou trop peu ! Nous sommes
conscient du risque d'6tre l'objet tant6t de l'une, tan-
tOt de l'autre de ces critiques.

ll nous a paru judicieux de nous arrOter d'abord aux
anciennes mesures, ne serait-ce que pour montrer
combien le systdme unifi6 dans lequel nous nous
mouvons quotidiennement, le systdme m6trique, est
tard venu dans notre soci6t6. Nous avons pris en
compte principalement les mesures lin6aires et
celles "de terrain", en laissant de c6t6 les conte-
nances ainsi que les recipients leur servant d'etalon,
i la seule exception des 6mines, fichelin ou bichet
qui d6signaient simultan6ment, dans certaines
r6gions, leur capacit6 en grain et les surfaces ense-

mensables d partir de ces mesures. Nous avons
6galement laiss6 de c6t6 les unit6s de poids et les
balances qui en sont le corollaire. En revanche,
nous nous sommes aventur6s dans la marginalit6
de notre sujet en consacrant un court chapitre aux
mesures forestidres indirectes telles que la hauteur
d'un arbre sur pied.

En abordant le chapitre du Trait, c'est-d-dire de cette
g6om6trie particulidre qui se fondait sur le dessin et
non sur le calcul, on prend en compte une s6rie
d'instruments simples, trds proches encore de l'outil
au sens strict du terme, mais qui, de perfectionne-
ment en perfectionnement, ont conduit aux instru-
ments relativement complexes des ing6nieurs et
g6omdtres modernes. Or, dans ce domaine aussi, il
n'est pas toujours facile de d6finir jusqu'oU il faut
aller et oir il convient de s'arr6ter.

'C'est pleinement conscient de ces imperfections
que nous abordons notre sujet, en faisant appel ir
l'indulgence de nos lecteurs.

Pl. 1. Albert Drirrer, La M6lancolie 1514. On y voit au premier plan une
rCgle fixe et une sorte d'equerre. Uange m6dite, un compas d la main.



Ghapitre 1

Le rё gne de l'う‐peu‐prёs,

ou le chaos organis6 de l'ancien R6gime
Mesurer, c'est comparer. Comparer un 6l6ment de
dimensions inconnues ou d d6finir (longueur, dis-
tance, surface) avec quelque chose de connu qui
permette de formuler ou de transmettre I'inlorma-
tion. Mais avant de choisir pour 6talon la 40 million-
nidme partie du m6ridien terrestre, qui n'est a vrai
dire pas ce qui vient d'embl6e a l'espril, nos
ancotres se contentaient d'utiliser comme repdres
les dift6rentes parties de leur corps : le pied, le
pouce, la main ou le bras... c'est-a-dire des valeurs
s0res, d la port6e de chacun, mis a part les man-
chots et les culs-de-jatte I meme si elles ne peuvent

6tre, par la force des choses et par la vertu des lois
de la nature, qu'approximatives. Une approximation
qui reste toutefois raisonnable 6tant donn6 la faible
amplitude de variabilit6 d'un individu a l'autre. Ces
valeurs 6taient du reste padaitement liables pour
I'usage quotidien de gens qui n'auraient su que
laire du dixidme de millimdtre, et qui vivaient dans
un monde n'ayant pas encore pass6 sous le lamF
noir de la standardisation.

Nous ne sommes dds lors pas surpris que le pied -
mais c'est le cas pour les autres unit6s aussi - cor-
responde non pas i une, mais a plusieurs valeurs
diff6rentes. En revanche, on s'6tonne, a juste titre,
en constatant que la diversit6 des valeurs n'est pas
le fruit du hasard, puisqu'il existe des constantes,
du moins locales ou r6gionales, pour les diverses
mesures. Cela signifie sans doute que ce n'est plus
le pied, ou le pouce, ou le bras de l'artisan qui est
normatif, mais que le besoin de fixer mieux les
choses avait d6fini, pour une r6gion donn6e, la
valeur qu'il fallait attribuer al ces 6talons approxima-
tifs qu'6taient les membres de I'homme. Rome,
dejir, avait su imposer une certaine unit6 de
mesures dans tout l'empire, mais qui s'6tait pro-
gressivement etfritee en meme temps que l'unit6 de
I'empire lui-meme. Ainsi, le morcellement du territoi-
re devait conduire i des pratiques locales, li6es a
des groupes humains ou a des collectivit6s corpora-
tives ou professionnelles. Ces habitudes se sont peu

al peu impos6es en matidre de mesures, de sorte
que le meme nom servit a d6signer des valeurs sen-
siblement difl6rentes d'une 169ion al l'autre.

En Suisse, on rencontre trois types principaux de
pieds : le pied de Ntiremberg pour toute la Suisse
orientale, alors que le pied de Berne et le pied de
roi (venu de France) se superposent, avec des
dominances variables, en Suisse occidentale.
Ajoutons que le pied 6tait, a l'origine, une mesure
d'artisans et qu'on I'utilisa par la suite pour arpenter
le terrain, ce qui devait g6n6rer une nouvelle mesu-
re : le pied de commissaire. Pr6cisons que le pied

de commissaire vaudois d6rivait du pied de Berne
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dont il repr6sentait les 9i10. A ces mesures s'ajou-
tent encore pas mal de variantes locales : ainsi par
exemple, trouvait-on, e Berne, un pied sp6cial pour
les tailleurs de pierre, qui 6tait de 13 pouces au lieu
de 12 ! Mais nous ne pouvons, ici, entrer dans tous
ces d6tails. Nous nous contenterons, 2t titre docu-
mentaire, de r6pertorier ci-dessous les principaux
pieds en usage en Suisse romande, en les ordon-
nant par valeurs d6gressives :

Pied de Savoie
32,74 cm en usage hors nos frontidres

et ir Gendve

Pied de roi (ou de Paris)
32,48 cm Valais, Gendve, Jura, plus le

reste de la Suisse occidentale,
mais en super position avec
le pied de Berne

Pied de Nuremberg
30,38 cm Suisse orientale

Pied f6d6ral
30,00 cm Vaud, dds 1823

Pied de Berne
29,33 cm Berne et Vaud (avant 1822)

Pied de champ
28,7'l cm Neuchatel

Pied de commissaire
26,39 cm Vaud (avant '1803)

Happelons encore que, sous l'Ancien R6gime, le
pied, quel qu'il soit, se subdivisait en 12 pouces, et
le pouce en 12 lignes. Le systdme duod6cimal,
h6rite de l'6poque romaine, s'est maintenu tel, pro-
bablement parce que le chiflre .12 6tait divisible par
2, pat 3, par 4 et encore par 6, ce qui pr6sentait des
avantages certains par rapport au chiffre 10 qui
n'est, lui, divisible que par 2 ou 5. De ces habitudes
il nous resle que certaines marchandises continuent
de se vendre i la douzaine ou a la demi-douzaine,
voire par grosses, soit 144 pidces ou 12 douzaines!

Mais revenons au tableau pr6c6dent pour constater
que plusieurs pieds peuvent coexister dans une
seule et mCme r6gion. Or, les anciens documents
cartographiques ne pr6cisent pas toujours de quel
pied il s'agit, de sorte que l' interpr6tation des plans
est parfois trds al6atoire. Ce sont du reste ces incer-
titudes et les inexactitudes qui en d6coulent qui vont
militer, au Xlxe sidcle, pour une unilication des
mesures. De fait, des 1803, le canton de Vaud adop-



te comme mesure officielle le pied de Berne, faisant
ainsi un premier pas vers l'unification des mesures.
La seconde 6tape sera franchie en 1822, par la pro-
mulgation de la loi du 27 mai sur I'unification des
poids et mesures, loi qui entrera en vigueur en
1823. Elle fixe le pied d 30 cm, et, chose curieuse,
elle anticipe sur l'introduction du systdme d6cimal
en fixant le pouce d 3 cm et la ligne d 3 mm.
(Pr. 2)
Le pied n'6tait pas la seule partie du corps qui ait
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Pl. 2, Le pied vaudois, mesure-matrice.

6t6 utilis6e pour mesurer les choses ou leur attri-
buer une dimension reconnaissable par chacun. La
largeur du pouce en 6tait une autre qui, nous
l'avons vu, 6quivalut au douzidme puis au dixidme
du pied. La distance entre le bout du pouce et l'ex-
tr6mit6 du petit doigt donnait l'empan, du francique
spanna ou de l'allemand spannen qui signifie pr6-
cis6ment tirer ou 6tendre.

Drapiers et marchands de tissus utilisaient volon-
tiers la longueur du bras ou de l'avant-bras pour
mesurer l'6toffe, ce qui donna l'aune et la coud6e.
Cette dernidre apparait aussi sous le nom de
brache dans certaines r6gions. Ouvrons un brdve
parenthdse pour relever que la bratze, en revanche,
est un mot patois utilis6 au Pays d'En-Haut pour le
d6bitage des bois en billons et concerne une lon-
gueur de 4,10 m. Qa n'a donc rien i voir avec l'au-
ne, qui vient, elle, du francique alina ou du latin
u/na signifiant avant-bras, et qui a donc, 6tymologi-
quement, le m6me sens que coud6e. Comme le
pied, ces mesures 6taient fluctuantes, - ce qui justi-
fie peut-Otre I'expression "Jauger les autres d son
aune" - et variaient d'une ville d l'autre. C'est pour-
quoi les mesures en bois, sur lesquelles 6taient
encoch6s les sous-multiples : demi, quart, huitidme
d'aune d'une part, tiers et sixidme d'aune d'autre
part, portaient aussi la d6signation du lieu ou elles
6taient en vigueur. Enfin, dans certaines r6gions, on
utilisait des aunes diff6rentes selon la nature du
tissu i mesurer: mesures longues pour le drap (de
70 ar 80 cm), mesures courtes pour la soie (50 d 60
cm). La loi vaudoise de 1822 sur l'unification des
mesures devait fixer la coud6e d 2 pieds, soit 60 cm,
et I'aune i 4 pieds, soit 120 cm. l_aune perdait de ce
fait sa signification 6tymologique puisqu'elle 6quiva-
lait a une double coud6e.
Pour les mesures sur le terrain, le pied s'av6rait peu

P|.3. Tableau comparatiftir6 du recueil des lois vaudoises de 1822, don-
nant les diverses mesure de l'aune.

pratique, aussi utilisait-on volontiers un multiple, soit
la toise, qui mesurait 6 pieds, la perche, qui en
mesurait 10 et qu'on appelait aussi la toise cou-
rante pour faciliter les choses et surtout les confu-
sions !

Mais, pour des distances plus grandes, c'est le pas

Pl. 4. Borne a toises entre Yverdon et Cheseaux-Nor6az (photo p. Capt).

3

Tヽ篠1,111lI COIIP,11ヽ ヤ1■ R  (ケ 111)
rl,r ra,trrrr'" l,idnt'L\ itttil!rr |,tt.lt 1,.:i i,t ;-.ltrr r*rr rt,l,.r

ttrt',*i'.',,trr,\,,,J,rntet,t,;;t,ilttt,u!t.*;rrt:,,ittt,l*.lttttlat:t
t3li).tt1:r,tlnr,dtt:tttttttrrt.rt:/,t'r,til:.,.tt'tLt;t1'1ttt,yt !,e
rlr t t.t., ntt *r, r::, 1" 1' . t,,,t. ltt,,, t,, i ir'., I'r ;,1 *r lt y*.t i' ;; r:,"

;L,.1; q*, i,,'ti,ltlr .tr!,t",,,t *tLr: ti bitt Lltrr'd h nttil.

||‐

‐||`||||‐ ||‐■|



qui fut tout naturellement consid6r6 comme norma-
tif: simple, il repr6sente environ 70 cm ; mais les
Romains utilisaient 6galement le pas double, soit la
distance entre les impacts successifs du m6me pied.
Les pierres milliaires qui jalonnaient les routes de
l'empire 6taient dispos6es de 1000 en 1000 pas,

mais il s'agissait pr6cis6ment de pas doubles de
sorte que la distance entre deux bornes 6tait de 1480

m environ. Sous l'Ancien R6gime, les grands axes
routiers 6taient 6galement balis6s, mais de lieue en
lieue. La Iieue bernoise 6tait de 4800 mdtres. Elle
fut remplac6e, aprds l'6mancipation du Pays de
Vaud, par la lieue vaudoise de 5375 m. ll existe
encore, sur le terrain, quelques-unes de ces bornes
qui indiquaient en lieues la distance entre Lausanne
et Berne, d'une part, entre Lausanne et Gendve
d'autre part. (Pl. 5)

Elles 6taient volontiers appel6es "pierre des heures"
par les autochtones, car la lieue 6tait la distance
parcourue par un pi6ton en une heure. Cette notion
de temps pour exprimer une distance se retouve
aussi dans cette r6ponse sibylline faite par un vieux
montagnard d qui un touriste demande : "C'est
encore loin pour arriver au col ? " el qui s'entend
r6pondre : "Deux pipdes, mon bon monsieur ! "
Pour les mesures de surfaces, on pouvait, bien s0r,

avoir recours au pied carrti, d la toise carr6e ou d la
perche carr6e, mais dans la pratique courante, on
pr6f6rait utiliser des notions relevant, comme pour
la lieue, du temps n6cessaire d accomplir un travail
donn6. Mais les critdres changeaient avec la nature
des bien-fonds, selon qu'il s'agisse de terres
ouvertes, de prairies ou de vignes. Pour les terres
arables, c'est la d6signation all6manique qui est la
plus significative. Le Juchart en effet - qui vient du
lalin jugerum - 6tait la surface qu'on pouvait labou-
rer avec deux boeufs en une journ6e de travail, soit
de 30 i 34 ares. Cela correspond au iournal des
valaisans et A la pose en usage dans le reste de la
Suisse romande. Nous ignorons I'origine du mot
pose quia remplac6, semble-il, le terme plus ancien
d'arpent, disparu, et qu'on ne retrouve plus que

dans les termes d'arpentage et d'arpenteur'. En

montagne, on rencontre des mesures de surfaces
qui s'expriment curieusement en litres ! En effet, le
fichelin 6tait une mesure pour le grain, variable
comme toutes les anciennes mesures, valant de 15

dr 20 litres (exceptionnellement 30). Or, on l'utilisait
aussi comme mesure agraire, au Valais notamment,
cette m6me d6nomination s'appliquant alors a la
surface qu'on pouvait ensemencer avec un fichelin
de grain ! ll en va de m6me pour la coupe, la mesu-
re ou le bichet, utilis6s dans d'autres r6gions, mais
qui permettaient, comme le fichelin, d'ensemencer
une sudace allant de 4 d 8 ares.

La superficie des prairies 6tait estim6e en faux ou

fauch6es, seiteurs ou seytor6es , qui repr6sentent
la surface qu'on peut faucher en un jour. Les deux
premidres d6signations ont une 6tymologie tout a
fait claire, alors que les deux dernidres restent mys-
t6rieuses. Mais toutes ces mesures recouvrent des
surfaces variant entre 30 et 35 ares. Dans les pays

de pAture, que ce soit au Jura ou dans les Alpes, les
pAturages 6taient plus d6finis que mesur6s en
piquiers. C'est la surface susceptible d'assurer I'af-

fouragement d'une t6te de gros b6tail pendant la

saison d'alpage. ll va sans dire que cette surface
varie de fagon trds sensible en fonction de l'altitude,
de I'exposition, de la fertilit6 du sol: normes pure-

ment empiriques donc, qui ne doivent rien d la
math6matique, mais qui sont d l'origine des droits
de vaches attribu6s aux compartionniers qui

exploitaient les pAturages en commun - ou en all-
mend , pour reprendre un terme allemand connu
aussi en Suisse romande.

Dans le vignoble, les d6signations de surfaces chan-
gent encore : l'outil majeur du vigneron, pour pr6pa-
rer le sol, 6tant le fossoir, il est logique que ce soit le
fossorier qui soit devenu la mesure la plus couran-
te, soit la surface qu'un tAcheron pouvait travailler
dans sa journ6e, mesure qui pouvait aussi s'appeler
ouvrier, voire ouvr6e sur les bords du lac de
Bienne. Cette valeur, de 4,35 ares dans le canton de
Vaud, devait Otre pouss6e a 450 m2, soit 50

, selon le Dictionnaire du parler neuchatelois et de la suisse romande, pose peut aussi s'6crire pau*. La relation avec le sens de poser ou reposer est

aujourd'hui perdue. La pose serait alors la surface de labour au bout de laquelle l'atelage doit se reposer.
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Pl. 5. Pierre des heures ou "milliaire vaudoise".



perches, aprds I'unification des mesures.

Ajoutons, pour terminer ce chapitre sur les surfaces,
que l'6mine suisse, de 338 m2, 6tait beaucoup
moins connue comme mesure agraire, davantage
comme mesure de capacit6. En tant que subdivi-
sion du fichelin, elle avait une contenance de l'ordre
de 2 litres de grain. Pr6cisons a ce propos que
contrairement aux usages du commerce moderne,
et jusqu'au milieu du XlXe sidcle, le grain et les
autres denr6es solides 6taient vendus non pas au
poids, mais au volume. On utilisait a cet effet les
boisseaux, quarterons, bichets et autres, qui
oscillaient entre 15 et 20 litres. Anne-Marie Dubler
ne nous donne pas moins de 22 valeurs locales dif-
l6rentes pour le quarteron dans le seul canton de
Vaud !

Cette rapide promenade dans les arcanes des
anciennes mesures permet de se faire une bonne
id6e des difficult6s que devaient rencontrer les com-
merqants qui cherchaient de nouveaux d6bouch6s
hors du rayon strictement local. Et l'on comprend

bien que ce sont finalement les exigences du com-
merce qui devaient 6tre a l'origine des diverses ten-
tatives d'unification et de normalisation. Cela res-
sort du reste trds clairement du pr6ambule de la loi
vaudoise de 1822 : " Considdrant que l'uniformite
des poids et mesures, substitude A I'amas incoh6-
rent de mesures diverses actuellement en usage
dans le Canton, tendrait e favoriser le commerce et
it pr6venir les fraudes, et serait dds lA d'une grande
importance pour le public... ". Or, les d6marches
successives pour atleindre ce bui furent toutes
vou6es a l'6chec, car les mesures nouvelles stan-
dardis6es, telles notamment que celles d6finies par
cette m6me loi vaudoise de 1822, ne firent qu'ajou-
ter des 6l6ments de conlusion nouveaux aux
anciens puisqu'on ne faisait que cr6er des valeurs
nouvelles et diff6rentes sous les anciennes d6nomi-
nations. ll faudra donc attendre .l875 et la g6n6rali-
sation du systdme m6trique assortie de l'interdiction
de revenir aux anciennes mesures pour que ce pro-
bldme soit enfin r6solu.

Chapitre 2
Vers une normalisation
Lorsque le tout jeune canton de Vaud prit, en 1803,
les initiatives que son ind6pendance l'autorisait a
prendre, il fit une premidre d6marche, nous l'avons
vu, pour r6duire, sur le plan interne, la grande dis-
parit6 des mesures concernant le pied, en adoptant
le pied de Berne comme mesure unique, de 29,3
cm, avec la toise de 10 pieds, soit 2,933 m.
Lintention 6tait bonne, la d6marche l6gitime, mais le
r6sultat peu significatif, car cela ne gommait pas
pour autant les donn6es ant6rieures qui 6taient
exprim6es sous les m6mes noms.

M6me probldme en 1822. La loi d'unification des
mesures, en portant le pied i 30 cm et en adoptant
une 6chelle d6cimale, accordait une supr6matie
certaine au chiffre 3, simpliriait consid6rablement
les op6rations math6matiques, mais ne resolvait
toujours pas le lancinant probldme des systdmes
paralldles et des d6signations synonymiques.

ll fallut attendre 1875 et l'introduction du systdme
m6trique en Suisse pour trouver enlin l'unit6 sou-
hait6e. Or, si ce pas d6cisif eut quelque peine e 6tre
franchi, ce ne fut pas dans notre pays seulement :

nos voisins connurent les m6mes difficult6s et pas-
sdrent par les memes paliers que nous. Le systeme.
m6trique est un pur produit de la Revolution fran-
gaise, mais il y eut des pr6alables et il est int6res-
sant de remonter le temps pour retracer bridvement
les grandes 6tapes de ce ph6nomdne.

Le premier essai remonte au Vllle sidcle, puisque
Charlemagne, en 789 d6jir, ordonnait qu'on fasse
usage de mesures identiques dans tout son empire.
Mais il mourut avant d'avoir pu r6aliser son objectif.
Par ailleurs, il laut rappeler que les disparit6s de
mesures de I'Ancien R6gime 6taient savamment
entretenues par les d6tenteurs d'unit6s de mesures,
sortes de controleurs officiels locaux, qui n'enten-
daient pas renoncer A leurs privildges d'6talonnage!

Si nos ancetres s'6taient content6s de mesures
approximatives li6es aux dimensions de l'homme ou
a des aptitudes de travail, c'est que la notion de
grandeur physique 6tait secondaire, car, ce qui leur
paraissait essentiel, c'6tait la valeur-travail, voire la
valeur-monnaie. La gene engendr6e par cet 6tat de
fait, dans les activit6s administratives, commerciales
et scientifiques devait d6boucher sur la recherche
d'unit6s se r6l6rant a des critdres naturels et de por-
t6e universelle. C'est pourquoi la terre et ses m6ri-
diens fut choisie comme 6l6ment de base. En i 670
d6ja l'abb6 Mouton proposa d'adopter comme
mesure universelle la longueur d'un arc d'une minu-
te d'un cercle terrestre et de le diviser en 10 parties
6gales. On h6sita alors e prendre comme etalon la
longueur du pendule qui battait la seconde. Mais
cette longueur n'6tait pas identique partout et d6pen-
dait du lieu de la mesure. Finalement, c'est la lO mil-
lionnidme partie du quart du m6ridien terrestre (ou la
40 millionnidme partie du m6ridien) qui lut choisie,
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en 1793, avec adoption simultan6e de l'6chelle d6ci-
male, ce qui 6tablissait une liaison directe entre les

mesures de poids et les mesures de longueurs. Ainsi
le gramme se d6finit-il comme le poids du volume
d'eau contenu dans un cube construit sur la centid-
me partie du m6tre. Et le litre, comme la capacit6
d'un cube de la dixidme partie du mdtre de cdt6s.

l-adoption de la division d6cimale doit 6tre consid6-
r6e comme un progrds consid6rable entrainant une
simplification certaine des calculs. Elle peut, d juste

titre, s'inscrire comme un des facteurs d6terminants
de l'essor du commerce, chez nous comme en

France, et ailleurs du reste. Mais le peuple eOt

beaucoup de peine A adopter ces nouvelles
normes, car il avait I'habitude de I'ancien systdme
duod6cimal, et il fut trds laborieux de le convaincre
d'abandonner ses vieilles habitudes. Nous avons
affirm6 que le systdme d6cimal facilitait les calculs:
il n'est pour s'en convaincre que de tenter d'addi-
tionner 3 florins, 10 deniers et 7 sous A une somme
identique pour constater que 2tois7 sous , soit 14

sous, font 1 denier et 2 sous, que 2 fois 10 deniers
font 20 deniers, donc 1 florin et 8 deniers, d ajouter
au r6sultat pr6c6dent, ce qui nous donne 1 florin, 9
deniers, 2 sous, i ajouter pour terminer i 2 fois 3

florins. C'est relativement facile dans l'exemple ci-
dessus, mais s'il faut proc6der d une suite d'addi-
tions et de soustractions, on comprendra sans peine
qu'ilfallait avoir recours i des tables de comptes qui

fonctionnaient un peu dr la fagon des bouliers (Pl. 6
et 7) : en ajoutant des jetons ou de petits caillous
dans les cases correspondant aux diverses unit6s :

florins - deniers - sous. ll suffisait d' ajouter les

cailloux dans les cases ad6quates en commenqant
par le bas (donc par les sous), de les supprimer
chaque fois qu'on arrive d douze pour les rempla-
cer par un seul caillou dans la case sup6rieure (des

deniers) ... et ainsi de suite ! Astucieux, mais com-
pliqu6. Maitre Colin Martin, qui fut le conservateur
du Cabinet vaudois des M6dailles, a r6v6l6 et d6crit
plusieurs de ces tables retrouv6es dans les mus6es
et qui avaient jusqu'alors gard6 le secret de leurs
incisions, et d6montr6 que c'est d partir de ce m6me
principe que Blaise Pascal 6tait arriv6 d I'invention
de la premidre machine d calculs.

Mais revenons d l'histoire du mdtre pour situer dans
le temps les grandes 6tapes de son accession d la
souverainet6, en France d'abord, son pays d'origi-
ne, en Suisse ensuite, son pays d'adoption :

Le 15 mars '1790, le gouvernement r6volutionnaire
tire un trait sous les anciens droits f6odaux et adop-
te, le 8 mai de la m6me ann6e, le principe de l'uni-
fication des mesures.

Le 1er ao0t 1793 voit I'adoption d'un mdtre provisoi-

re, dont la longueur d6finitive sera arr6t6e le 10

d6cembre 1799.

Le 4 novembre 1800, pour faciliter la diffusion du

nouveau systdme m6trique, un arr6t6 autorisait un

retour aux anciens noms et le 12l6vrier 1812, on

l6galisait l'usage, dans le commerce, de mesures

dites usuelles portant les noms des anciennes

Pl. 7. Le plateau de la table de comptes du Mus6e du Pays d'En-Haut.
(photo aimablemenl fournie par le mus6e de Chateau d'Oex)
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Pl. 6. Ardoise de comptes du Mus6e du Pays d'En Haut. (facsimile)



mesures mais restant inf6od6es au systdme
m6trique. Or, comme les anciens noms recouvraient
des quantit6s diff6rentes, la confusion ne fit que
croitre. On ne savait plus de quoi on parlait !

ll fallut donc l6gif6rer d nouveau, le 4 juillet 1837,
pour interdire l'emploi des mesures anciennes et
imposer le systdme metrique comme seul systdme
l6gal.

1790 - 1840:il aura fallu 10 ans pour lancer et
imposer l'id6e, cr6er une nomenclature, fabriquer
les 6talons et propager le systdme dans le pays en
prenant d contre-courant des habitudes s6culaires.
Puis encore 40 ans pour en imposer I'usage cou-
rant, vaincre les r6ticences et les inerties, en pas-
sant par des tables de conversion et par divers com-

promis avec les anciennes mesures.

Hors de France, l'adoption du systdme m6trique
s'est 6chelonn6e de 1792, dale de son introduction
dans la partie m6ridionale des Pays Bas, jusqu'en
1918/19 en Russie et en Pologne. La Russie l'avait
accept6 une premidre fois, mais a titre facultatif, en
1899. En ce qui concerne la Suisse, le systdme
m6trique y fit son entr6e en 1803 d6jd, par la
Romandie, sous l'autorite de la R6publique
Helv6tique. C'est la loi f6d6rale du 13 mars 1851 qui
devait imposer l'adoption du systdme m6trique par
tous les cantons. Mais ce n'est qu'en 1875 qu'il se
g6n6ralisa i I'ensemble du pays, et il fallut encore
attendre 1877 pour qu'il entre effectivement en
force.

**************

Chapitre 3
La mesure des longueurs
ll est probable que les premidres mesures utiles
furent des notions d'ordre quantitatif : la pinc6e, la
poign6e, la brass6e et que les concepts de
mesures proprement dites n'intervinrent qu'ensuite.
Mais nous restons dans le domaine brumeux des
hypothdses, car rien ne vient confirmer p6remptoire-
ment nos impressions. Ce qui nous parait indiscu-
table, en revanche, c'est que nous devons faire une
distinction entre des mesures d'atelier et des
mesures de terrain. Les premidres, qui concernent
prioritairement les artisans, exigent des instruments
qui ne sont pas les m6mes que ceux auxquels pour-
ront avoir recours architectes ou arpenteurs. Les
anciens du reste avaient fait la m6me discrimination
en utilisant le pied pour les unes et le pas pour les
autres. Aujourd'hui, nous parlerions volontiers du
mitre et de la chevillidre .

Comme nous l'avons vu plus haut, le mdtre est une
notion moderne, qui fut pr6c6d6e par des normes
plus approximatives, mais localement parfaitement
standardis6es. Dds lors, le premier moyen de mesu-
rer fut le bdton ou la baguette dont la longueur ser-
vait d'6talon ou d'6l6ment de comparaison. La pre-
midre repr6sentation connue en est une gravure
illustrant le trait6 De re metallica, d'Agricola, et
datant de 1556, oi l'on voit deux ouvriers mesurant
la longueur d'une corde i l'aide d'un baton de r6f6-
rence (Pl. 8). Le XVle siecle nous a laiss6 d'autres
repr6sentations iconographiques montrant archi-
tectes ou maitres - charpentiers sur un chantier,
controlant le travail des ouvriers, le bAton gradu6 ir
la main, symbole de leur autorit6.

P|.8. Georgius Agricola 1556. Mesure d'une corde ir I'aide d'une jauge
de r6f6rence fixe.

Ces mesures, faites en bois dur, ch6ne ou fr6ne,
avaient 6t6 impr6gn6es i chaud avec de l'huile de
lin pour 6viter qu'elles ne travaillent.
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Plus proches de nous, les aunes de drapiers. C'est
exactement le m6me principe que ci-dessus quant d
l' usage, mais la longueur en est connue : 60 cm
pour la demi-aune (coud6e), 120 cm pour l'aune
entidre, soit respectivement 2 et 4 pieds. Ces
valeurs, nous l'avons vu plus haut, ne sont toutefois
valables que depuis 1822 el l'adoption du pied de 30
cm, car, auparavant, chaque ville avait son aune
propre et il n'y avait pas de relation directe entre
l'aune et le pied. Aussi fallait-il indiquer de quelle
aune il s'agissait. En fait le nom de la ville 6tait mar-
qu6 au fer rouge dans le bois de l'instrument. Ces
pratiques 6taient d ce point pass6es dans les
moeurs que m6me aprds I'adoption de l'aune de 4
pieds, on continue d' indiquer l'origine ! Le Mus6e du

Bois possdde une aune de Nyon (encore 6crit avec
un i au lieu de l'y !), bAton octogonal en 6rable, de

120 cm de long, et non de 117,51 qui 6tait l'an-
cienne mesure, ainsi qu'une demi-aune de Rolle, en

6rable 6galement, de 60 cm au lieu de 57,73 cm.
Toutes deux portent les subdivisions par deux d'un
c6t6 (demi, quart, huitidme seizidme et trente
deuxidme d'aune) , par 3 de l'autre ( soit tiers, sixid-
me, douzidme et vingt-quatridme d'aune). Et toutes
deux portent, d leurs extr6mit6s, la marque officielle
du contr6le des poids et mesures, soit un 6cu vau-
dois et en outre, pour la demi-aune, la croix f6d6ra-
le. l-apposition de la marque de cont6le aux deux
extr6mit6s avait pour fonction d'6viter toute fraude
par r6duction de la longueur !

Les mdtres de drapiers qui les ont remplac6 sont
des lattes de fr6ne, de 32 mm de large et 10 mm
d'6paisseur, aux extr6mit6s prot6g6es de l'usure par

une petite lame de laiton. Elles aussifaisaient l'objet
d'un contrOle p6riodique d'exactiiude: celle du

Mus6e porte le poingon du bureau de contr6le G1,
avec la croix f6d6rale et la date du contr6le, soit
1911.

ll est 6vident que d'autres professions aussi font
usage de mesures rigides. C'est le cas pour les
forestiers qui pr6fdrent utiliser une telle mesure,
munie d'un c6t6 d'une courte pointe perpendiculai-

re, d'une griffe ou rainette de I'autre, pour marquer
les d6coupes des grumes et des billons ou pour en
pr6parer la reconnaissance et le cubage. Ce sont
les mdtres d d6couper (Pl. I ). Mais les b0cherons
se contentaient souvent d'une baguette cueillie sur
place et coup6e d la bonne longueur pour une

mesure rapide des grumes ou pour contr6ler les

dimensions des stdres.

Lorsqu'il faut courir les chantiers ou se d6placer
souvent pour relever quelques cotes de construction
ou de fabrication, les mesures rigides, m6me limi-

t6es ir un mdtre, ne sont gudre pratiques. C'est
pourquoi on imagina trds rapidement des mdtres de
poche ou mdtres pliants. Si l'on en croit la litt6ra-
ture, il se pourrait bien que le premier mdtre pliant

connu remonte d,1793, soit au moment-m6me ou la
France r6volutionnaire, au lendemain de l'assassi-
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P1.9. Curieux mdtre er d6couper de b0cheron, dont la rainette a 6t6 rem-
plac6e par un disque ir dents de scie contraires de part et d'autre du

milieu.

nat de Marat, adoptait le systdme m6trique avec une

longueur du mdtre encore provisoire. Mais des ins-
truments de mesure pliables avaient deja ete inven-
t6s au XVllle sidcle par un certain Jacob Leupold
qui, en 1727, avail non seulement propos6 une

mesure i charnidres, mais aussi de la munir de gra-

duations diff6rentes sur les deux faces. ll avait 6ga-
lement propos6 une rdgle gradu6e carr6e avec une

6chelle diff6rente sur chacune des 4 faces, sp6ci-
fi6e, chaque fois, par le nom du pays oi la gradua-

tion 6tait en vigueur.

Les instruments de mesure pliants reldvent de deux
types distincts : ceux i charnidres et ceux qui se
d6plient en zig-zag. Les premiers, qui sont les plus

―
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ｎｔｅｒｅｓPl. 10. MCtres pliants a



anciens, peuvent 6tre d 2 ou d 4 segments et
concernent des mesures respectivement de 1 et de
2 pieds. lls sont en buis et les articulations en laiton
(Pl. 10). Les mesures pliables en zig-zag peuvent
avoir de 5 a 10 6l6ments et sont rest6es A articula-
tions simples, constitu6es par un rivet de laiton, jus-
qu'd la fin du XlXe sidcle. Ensuite, apparaissent les
articulations A emboitement garantissant la stabilit6
de la position, ouverte ou ferm6e. Ce sont nos
actuels mdtres pliants, qui se glissent dans la poche
ad hoc de la salopette, le long de la cuisse (Pl. 1 1).

En France,
les commis-
saires fores-
tiers ou
gardes de
triages
6taient 6qui-
p6s d'une
canne
m6triq ue,
qui portait
une gradua-
tion grav6e
dans le
bois, de la
pointe au
pommeau.
Partag6e en
deux dans
le sens de
la longueur,
elle pouvait

s'ouvrir en compas, avec lame m6tallique se fixant
en travers pour maintenir les deux pointes d un
mdtre d'6cartement, ce qui permettait un contr6le
ais6 de la longueur des bois fagonn6s (Pl. 12).

Pour prendre la mesure de lignes courbes, voire de
circonf6rences, on peut, bien s0r utiliser avantageu-
sement, mdtres souples de couturidres ou rubans
m6triques de g6omdtres, mais avant leur apparition
sur le march6, il fallait user de stratagdmes aujour-
d'hui oubli6s ou presque. Nous pensons en particu-
lier aux roulettes de charrons. Ce sont, comme le
nom le laisse entendre, des disques - de m6tal ou
de bois - mont6s sur une poign6e en fourchette dont
les deux dents embrassent la roulette jusqu'd son
axe, sortes de curvigraphes avant la lettre, sans
cadran ni aiguille, sans savante graduation, mais
simplement munis d'un repdre, encore que ce der-
nier ne soit pas absolument obligatoire. Cet instru-
ment rudimentaire servait d reporter sur le feuillard
A d6couper pour le cerclage des roues, la longueur
juste, soit celle de la jante moins l'6paisseur du fer !

Pour mesurer la jante, on compte, grAce au repdre,
le nombre de tours complets et on marque le bord
de la roulette d'un trait de craie avec un signe indi-
quant s'il faut ajouter la diff6rence ou la retrancher.
ll existe des roulettes trds ordinaires, en bois croisS
ou en t6le, mais il en est d'autres qui portent la

Pl. 12. Canne mdtrique de forestier.

marque de l'artiste que cache souvent l'artisan :

roulettes forg6es d la main et ornement6es, ou alors
taill6es minutieusement dans le bois, avec un noeud
naturel pour cheviller la base de la fourche et 6viter
qu'elle ne casse (P1.13).

Pl. 11. Mdtres zig-zag.

Pl. 13. Roulettes de charron
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Pour la mesure du diamdtre des bois ronds, fores-
tiers, b0cherons, scieurs et charpentiers utilisent le
calibre forestier qui n'est autre qu'une rdgle gra-
du6e munie d'une potence fixe d une extr6mit6 et
d'une autre coulissant le long de la r6gle. La lecture
du chitfre sur lequel s'est arr6t6e la potence mobile
donne le diamdtre de l'arbre ou de la grume (Pl. 14).

Pl. 14. 3 calibres lorestiers : a dr. classique en pouces, au milieu en cm.
et a gauche calibre systdme grisons.

Uinstrument est en g6n6ral en bois et en laiton. Le
point d6licat reste la gaine coulissante car elle ne

doit pas avoir de jeu, ce qui aurait pour cons6quen-
ce que les deux potences ne seraient plus paral-
l6les. Dans le langage professionnel, du moins en

Suisse romande, on parle d tort de "compas fores-
tie/', alors m6me que qa ne ressemble pas du tout i
un compas. Peut-Otre toutefois que cela provient du
fait qu'un forestier allemand, Kielmann, avait mis au
point un compas d'6paisseur g6ant fonctionnant un
peu ir la fagon des huit-chiffre des horlogers. (P1.15

et 16) Un segment d'arc de cercle gradu6, entre les

Pl. 15 + 16. Compas loreslier proprement dit, type Kielmann + d6tail.
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deux poign6es, permettait de lire le diamdtre de
l'arbre pinc6 entre les deux antennes du compas.
Pour ne pas risquer de d6nombrer deux fois le m6me
sujet, les forestiers avaient coutume de marquer les
arbres mesur6s d'un coup de griffe dans l'6corce, A

la hauteur ou avait 6t6 mesur6 le diamdtre (Pl. 17).

Pl. 17. Griffes de forestiers, pour marquer les arbres d6nombr6s d'un
trait horizontal - ind6l6bile- dans l'6corce (ouverte et ferm6e).

Le principe du calibre appliqu6 d la foresterie est tou-
tefois relativement moderne et remonte au mieux d la

fin du XlXe sidcle, mais d6rive d'instruments utilis6s
par les m6tallurgistes au XVllle sidcle d6jit. On en
peut voir de superbes exemplaires au Mus6e Le

Secq des Tournelles, d Rouen, dont au moins un

dat6 de 1770. Ajoutons qu'en matidre de foresterie,
le compas classique fut perfectionn6 en un calibre
enregistreur dont le prototype fut congu et fabriqu6,
vers 1960, par un ing6nieur forestier vaudois, Ren6
Badan. ll devait permettre d'enregistrer directement,
par perforations sur un ruban de papier, les donn6es
mesur6es en for6t. selon un code pr66tabli (Pl. 18).

Pl. 18. Prototype d'un calibre lorestier enregistreur (sur bandes perfo-

r6es), premier pas vers I'introduction de I'inlormatique en foret. "Bricol6"
par Ren6 Badan, ing6nieur forestier vaudois, en 1 961, puis affin6 et com-
mercialis6 par l'6cole de m6canique de Ste.-Croix, en 1970 environ.

Cette innovation a fait date dans l'histoire forestidre
car elle marque l'introduction de l'informatique dans
l'am6nagement des for6ts. Le prototype que le
Mus6e est fier de poss6der, a 6t6 d6velopp6 ensuite
par l'Ecole de m6canique de Ste.-Croix pour 6tre

commercialis6 et s'int6grer au mat6riel indispensable
de l'am6nagiste. (Pl. 19).



Pl. 19. Le compas forestier enregistreur de l'6cole de m6canique de Ste.-Croix. (photo du Service cantonal des For6ts, Lausanne),



M6caniciens et appareilleurs utilisent couramment
de petits calibres, entidrement m6talliques, la lectu-
re sur la branche gradu6e pouvant se faire en face
d'un repdre, sur le cadre d'une fenOtre ouverte dans
la gaine de la branche coulissante. Le talon du
calibre est muni parfois de becs qui permettent de
prendre le diamdtre int6rieur d'un tube ou d'un
tuyau. (P1.20 et 21).

Pl. 20. Calibre de m6canicien pour mesures exlernes et de I'int6rieur
d'un tube.

Pl. 21. Autre calibre de mecanicien et mesure a boutons.

Le m6me principe de mesures 6tait mis en oeuvre
par les cordonniers pour d6finir la pointure des sou-
liers. On parle alors de pied de cordonnier. Est-ce
par allusion d l'unit6 de mesure, le pied, ou d l'objet
proprement dit de la mesure ? on ne sait, les deux
6tant confondus ! Ce qui est int6ressant, c'est
d'abord de remarquer la trds astucieuse fagon de
rendre cet objet facile d transporter en le ramenant
ir un encombrement minimum par le jeu subtile de
charnidres permettant de rabattre l'une sur l'autre
les potences de buis taill6es en coin et de r6duire la

longueur (Pl. 22), ou par un systdme, non moins

Pl. 22. Pieds de cordonnier, en buis, repliables (un ferm6 et un ouvert).
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Pl. 23. Pieds de cordonnier a coulisse.

subtile lorsqu'il est r6alis6 en bois, d'6l6ments cou-
lissants I'un dans l'autre, seules les potences m6tal-
liques 6tant alors rabattables (Pl. 23). Le second
6l6ment remarquable est la graduation qui est
m6trique le plus souvent, mais qui, parfois, s'ex-
prime en points de Paris, qui sont de 6,75 mm. et
ne correspondent d aucune autre mesure connue
(de nous tout au moins). C'est le fait de faire appel
A cette mesure particulidre qui veut qu'on parle de
la pointure des chaussures. Pr6cisons encore que
le pied de cordonnier existe aussi sous forme d'une
simple rdglette, de 1,5 i 2 cm de large, en laiton ou
en bois, avec une graduation en points de Paris.
Une extr6mit6 de la rdglette porte un arr6t pour
prendre appui sur le bord de la semelle A mesurer.

Enfin, pour les mesures de terrain, on utilisa de pr6-
f6rence des ficelles ou des cordeaux sur tourni'
quets. Mais le caractdre extensible de la matidre
fibreuse et son retrait sous l'influence de l'humidit6
rendaient les mesures inexactes. On chercha d y
rem6dier grAce aux chaines d'arpenteur compo-
s6es d'6l6ments m6talliques droits d'environ 10 cm
chacun, tenus entre eux par de petites boucles. Cet
instrument de mesure apparut pour la premidre fois
en 1605. Son principal inconv6nient 6tait le fait que
la mesure pouvait 6tre alt6r6e par un ou plusieurs
"noeuds" d6celables seulement en contr6lant la
position de chaque 6l6ment !

On chercha donc d'autres solutions pour s'arrOter
notamment aux rubans m6talliques d'arpenteurs,
qui 6taient stables mais assez malcommodes d uti-
liser, du moins avant I'invention des tourniquets (Pl.

24). Mais ce n'est qu' au XlXe sidcle seulement

Pl. 24. Ruban m6tallique d'arpenteur



Pl. 25. Chevilldre en coton et gaine de cuir et double-mdtre m6tallique.

qu'on trouva le tissu stabilis6 dont on fagonna les
rubans des chevillidres, telles qu'on les trouve tou-
jours, enferm6es dans leur cartouche de cuir et pou-
vant avoir de 5 i 100 m. de long. Une manivelle
escamotable permet le r6enroulement manuel du
ruban (Pl. 25). D'autres moddles ont 6t6 congus
avec lame souple de m6tal, laiton d'abord, acier
inoxydable ensuite, dans une boite protectrice, avec

Pl. 26. Boite de chevillidre en noyer.

ressort de rappel automatique. Le Mus6e est trds
fier de poss6der une boite de chevillidre en noyer,
avec enroulement manuel acc6l6r6 grAce d un
engrenage simple de d6multiplication (Pl. 26).

**************

Chapitre 4
La maitrise des angles
En matidre de construction, l' angle droit, de 90",
s'arroge incontestablement la premidre place, suivi
i distance respectable par sa moiti6, I'angle de 45",
qu'on ne d6signe gudre que sous le nom d'onglet.
Les autres angles en effet ne sont appel6s i inter-
venir qu'exceptionnellement car ils ont pour corollai-
re un travail de mise en oeuvre beaucoup plus com-
pliqu6. lls n'interviennent gudre que dans des cas
particuliers et n'ont de ce fait jamais donn6 matidre
d un outillage sp6cifique. l-artisan qui en avait
exceptionnellement besoin fabriquait pour son
propre usage un guide portant une languette incli-
n6e sur sa base selon la pente souhaitee (cf Pl. 31).
l-6querre, qui est trds certainement l'instrument le

i. -:t j.,_::

Pl. 27. l-equerre comme embldme des m6tiers de la construction : Les
Cl6es (6quene et truelle).

plus simple qui soit, aprds la rdglette, rev6tait
n6anmoins une importance telle qu'on la trouve
dans l'outillage de tous les artisans appel6s d
construire, quel que soit le mat6riau d mettre en
oeuvre. ll en est de bois, d'autres en metal, d'autres
encore ou le bois et le m6tal se marient. Certaines,
mais elles sont peu fr6quentes, possddent une
6chelle gradu6e sur l'une des branches. ll y en a de
toutes les dimensions ; mais seules les trds
grandes, utilis6es en charpenterie, sont munies
d'une barre d'hypoth6nuse qui garantit l'exactitude
de l'instrument et la maintenance de l'angle droit
(Pl. 28, 29 et 30).

Pl. 28. Equerres de bois, de m6tal et mixtes. On remarque que m6me
la languette est m6tallique, elle d6borde sur la base du L !
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Pl. 29. Equerres. Celle du milieu est une 6querre d'onglet.

Pour les 6querres ordinaires, en L, le petit c6t6 est
en g6n6ral 2 ir 3 fois plus 6pais que l'autre, appel6
languette. Celle-ci s'insdre perpendiculairement
dans une fente m6nag6e dans l'6paisseur du bras
court et y est clou6e, parfois chevill6e. Fait remar-
quable, elle est rarement compldtement prise dans
la fente et en d6borde de quelques millimdtres.
Cette particularit6 devait permettre de rectifier l'ins-
trument en donnant un ou deux coups de rabot d la
languette. Pour le contr6le , il suffisait de tracer une
premidre perpendiculaire, de retourner l'6querre et
de tracer une nouvelle perpendiculaire sur la pre-

midre, les deux traits devant se superposer parfaite-

ment.

La sur6paisseur du petit c0t6, appuy6e sur le flanc
de la pidce i travailler, permettait d'utiliser celle-ci
comme guide. Quelques equerres, g6n6ralement
m6talliques en tout ou en partie, ont l'extr6mit6 dans
laquelle s'insdre la languette coup6e d, 45o, ce qui
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permet d'utiliser ce m6me instrument pour tracer un

onglet.

l-onglet, rappelons-le, est le demi angle droit. ll
reldve davantage de la menuiserie et de l'6b6niste-
rie que de I'art du charpentier. Mais la n6cessit6 de
couper d'onglet s'avera suffisamment imp6rieuse
pour qu'on imagine un instrument ad hoc, en forme
d'Y, congu lui aussi par l'insertion d'une languette
dans l'6paisseur du bras. Cette languette peut

d6passer le bras d'un seul c6t6 ou des deux.

ll existe des instruments aux formes combin6es qui
permettent de tracer aussi bien les angles droits
que les onglets. Enfin, on rencontre encore parfois

des instruments de mesure fixes congus pour
d'autres angles. De fabrication artisanale, ils ont
6t6 fagonn6s sp6cialement pour un travail donn6
(Pr.31).

Pl. 31. Divers moddles d'6querres a onglets.

Plus fr6quentes que les "6querres d onglets" sont
les boites d onglets. Elles se pr6sentent sous
forme de gouttidres longues de quelque 40 cm,
construites en h6tre, avec un profil en U, entre les
flancs duquel on glisse la pidce d sectionner selon
un angle de 45'. La lame de la scie se meut dans
une rainure qui lui sert de guide. La boite comporte
un jeu de 3 rainures se croisant virtuellement au
milieu de la gouttidre : la premidre est perpendicu-
laire aux flancs de la boite, et les deux autres se
croisent d angle droit au milieu de la boite dont elles
entaillent les flancs sous un angle de 45". Pour tra-
vailler des pidces d6jd en place ou qui ne peuvent

6tre pr6sent6es dans la boite d onglets, les char-
pentiers ont congu divers instruments qu'on nomme
cales d onglets, par analogie sans doute avec les
cales de halage des navires, qui sont des plans

inclin6s sur lesquels les navires d car6ner sont his-
s6s. La cale d onglets est une sorte de rabot de
poing dont la semelle est une large feuillure ; le nez
et le talon sont inclin6s a 45', blind6s d'une plaque
de laiton faisant corps avec le bois et recouverte par

une autre plaque, d'acier, tenue par 4 vis. Un espa-
ce, entre les 2 plaques permet de glisser la lame de

la scie. "Cal6e" dans l'angle de la feuillure (form6
par la semelle et le conduit), la baguette pouvait

alors 6tre sectionn6e proprement selon le biais

Pl. 30. Une 6querre originale du Musee du Pays d'En-Haut.



exact. - On peut se demander du reste si c'est le
fait de devoir caler ou bloquer d'une fagon ou d'une
autre la pidce d sectionner qui a valu son nom A

l'outil. - D'autres moddles sont en deux parties sus-
ceptibles de s'6carter par le jeu d'une vis, comme
les bouvets i joue mobile, et d'enserrer la pidce d
couper en suivant, avec la scie, la pente de I'outil,
prot6g6e par un blindage d'acier (Pl. 32).

Pl. 32. Divers moddles de cales a onglets.

ll est une sorte d'6querre peu commune et peu
connue et qu'on d6signe sous le nom d'6querre i
centrer. De fait, il en existe deux moddles trds dif-
f6rents mais qui remplissent rigoureusement les
m6mes fonctions : le premier est un angle droit qui
se pr6sente comme un bec ouvert, coulissant sur
une tige de m6tal dont une arr6te partage l'angle en
2 parties 6gales et permet de dessiner un angle de
45 degr6s ou de tracer la diagonale d'un carr6.
Appliqu6 d un cylindre ou A un cercle, il permet d'en
tracer le diamdtre et, d l'aide d'un second diamdtre,
de fixer le centre, d'oi son appellation d'6querre d
centrer. Le second instrument se pr6sente sous
forme d'un disque fendu par le milieu, avec une tige
dont le cot6 int6rieur est droit. Quatre d six but6es
sont dispos6es de part et d'autre de la fente du
disque. On y appuie les circonf6rences dont on
veut trouver le centre ou les carr6s dont on d6sire
tracer les diagonales (Pl. 33).

Pour reporter des angles sortant des normes cou-
rantes, on fait appel d une fausse-6querre. C'est un
outil compos6 d'un bras fixe et d'une languette
mobile qui se rabat dans une loge m6nag6e dans
l'6paisseur du bras. l-articulation manque en g6n6-
ral de souplesse afin qu'on ne risque pas de perdre
l'angle choisi. Le nom de sauterelle donn6 parfois ir
cet instrument vient sans doute du fait qu'il se pr6-
sente souvent comme la patte prOte A la d6tente de
cet insecte ! Les moddles am6ricains, marque
Stanley, ont une languette m6tallique munie d'une
longue fente lui permettant de coulisser le long de
l'axe et de basculer simultan6ment. Une vis d ailet-
te en contrdle le blocage (Pl. 34).

Pl. 34. Sauterelles ou fausses 6querres.

Si l'angle droit joue un r6le essentiel d l'atelier pour
assurer la qualit6 des assemblages, il est non moins
important pour les mesures de terrain. En effet, le
moyen le plus simple pour lever le plan d'une par-
celle quelconque est de la ramener A un polygone,
puis d' abaisser des perpendiculaires, d partir de
chaque sommet sur un axe fictif commun. En pre-
nant la mesure de ces perpendiculaires et de leur
impact sur l'axe, i partir d'une origine, on a en main
tous les 6l6ments utiles tant pour calculer la surface
totale (par le cumuldes surfaces partielles, triangles
ou trapdzes) que pour en dessiner le plan d une
6chelle r6duite. Or, pour effectuer commod6ment de
telles op6rations, les arpenteurs disposaient
d'6querres i prismes et d'6queres i miroirs. Ce
sont des instruments de vis6es permettant, en se
d6plagant sur l'axe entre 2 jalons, de faire coincider
l'image d'un troisidme jalon pos6 sur un sommet du
polygone avec le jalon qui est au bout de I'axe,
grAce i une double r6flexion de l'image sur les
flancs d'un prisme ou dans un miroir double. La
coincidence intervient au moment ou l'on se trouve
sur le pied de la perpendiculaire. Le graphomdtre
fonctionne semblablement : c'est un tambour fixe
perc6 de fentes verticales pour les vis6es, avec unePl. 33. Equerres a centrer
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le segment de 5 m trace l'hypoth6nuse: systdme
simple dans son principe, mais peu pratique et
d'une pr6cision trds relative dans le terrain.

Nous ne saurions achever ce court chapitre sur
l'6querre sans dire deux mots de sa symbolique.
Associ6e le plus souvent au compas, l'6querre est
par excellence I'outil-f6tiche li6 tant i la Franc-
Magonnerie qu'au Compagnonnage. L6querre, qui
sert fondamentalement i tracer le carre, evoque,
dans la symbolique, la matidre, limit6e dans l'espa-
ce, et reste de ce fait passive. Alors que le compas,
qui sert d mesurer et d tracer le cercle, 6voque l'es-
prit, du fait qu'il dessine des courbes ; il est consi-
d6r6 comme actif, symbole du dynamisme et des
activit6s cr6atrices. Compas et 6querre entrecrois6s
repr6sentent donc la perfection simultan6e du carr6
et du rond, soit l'harmonie du spirituel et du mat6riel
(Pr. 38).

Pl. 35. 2 6querres de g6ometre d boussole incorpor6e diles grapho-
metres.

partie mobile qui comporte 6galement des fentes de
vis6es. Sa circonf6rence est gradu6e et se d6place
devant un repdre permettant de lire
l'angle compris entre les deux direc-
tions. Le dessus de l'appareil est
dot6 d'une boussole incorpor6e
pour assurer l'orientation des lev6s
(Pl. 35). Mais, avec ces instru-
ments, nous entrons dejd dans le
monde complexe de l'optique, ce
qui nous entraine au-deld des
limites que nous nous sommes
fix6es. ll va sans dire que boussoles
et rapporteurs restent les instru-
ments majeurs pour la lecture des
angles, mais ils n'exigent pas de
commentaires particuliers (Pl. 36).
En revanche, il existe de curieux
appareils multifonctions combinant
astucieusement niveau d bulle,
fausse-6querre et lecture des an-
gles form6s par la branche mobile
(Pr. 37).
Rappelons pour m6moire que, faute de ces instru-
ments d prismes ou miroirs, il fallait proc6der par
tAtonnements avec pour seul auxiliaire la corde i
trois noeuds d6limitant des segments de droites de
3, 4 et 5 mdtres. En prenant les noeuds comme
sommets, on d6finit un triangle rectangle dont les
petits c6t6s 6pousent l'angle droit recherch6 et dont

P1 36 Rapporteurs d'angles
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Pl. 37. lnstrument de mesures d'angles combin6 d plusieurs fonctions.

ll est int6ressant de rappeler ici que l'6querre, qui
dessine parfaitement la lettre grecque gamma, est a
l'origine de la croix gamm6e. Celle-ci en effet est
constitu6e par 4 6querres se touchant par leurs
extr6mit6s et dessinant un carr6 dont le centre est
une croix.
Dans la Franc-Magonnerie, l'equerre , qui indique la
rectitude dans l'action , mais symbolise simultan6-
ment /a matidre, est toujours associ6e au compas.
Celui-ci repr6sente l'exactitude dans la rdalisation ,

et symbolise 6galemenl l'esprit. D6tail int6ressant:
la position de l'6querre par rapport au compas
indique d quel degr6 appartient l'int6ress6. Pour le
premier degr6 d'initiation (apprenti), l'6querre est
sur le compas car la matidre domine encore sur
l'esprit. U6querre, dans le second degr6 (compa-
gnon), a sa partie gauche gliss6e sous la branche
gauche du compas. Enfin, au troisidme degr6 (celui
du maitre), le compas repose compldtement sur
l'6querre, ce qui signifie que l'esprit domine entidre-
ment la matidre.



Dans la symbolique du Compagnonnage, l'6querre
et le compas entrelac6s ont pour mission de rappe-
ler que tout compagnon du Tour de France devait
harmonieusement m6ler l'op6ratif et le sp6culatif,
l'6querre 6tant l'outil du contrOle de la rectitude du
travail accompli, alors que le compas est l'instru-
ment du concepteur; rappel percutant que tout tra-
vail manuel exige d'abord d'6tre pens6 !

Pl. 38. Loge magonnique d'Aubonne (embldme). Equerre et compas
entrelac6s. En fait, l'6quene est un niveau auquel manque le fil a plomb!

Chapitre 5
Les outils d tracer
Avant qu'ing6nieurs et architectes n'existent, que les
6quations savantes n'aient donn6 une dimension
abstraite, mais mesurable, aux portances des
poutres ou des charpentes, aux forces de traction et
aux pouss6es qu'il faut maitriser ou 6quilibrer, l'art
du Trait, d6velopp6 dans le silence du couvent par
Bernard de Clairvaux et ses moines cisterciens,
s'inscrit i l'origine de la perfection architecturale des
cath6drales. Les compagnons apprenaient I'art du
Trait, sorte de g6om6trie descriptive qui leur per-
mettait de tracer i une 6chelle r6duite sur parche-
min ou grandeur nature sur le sol lui-m6me plans de
construction ou 6pures de montage sans passer par
le calcul. Pour mieux saisir l'importance accord6e d

cette "science" par les compagnons, ilvaut la peine
de reprendre ce qu'6crivait l'un d'eux, cit6 par
Frangois lcher, l'historien actuel du Compagnon-
nage :

" Le Trait fait de qui le possdde un visionnaire jus-
qu'au fond de I'espace. ll est I'alchimie des solides.
Le chiffre est scientifique mais la ligne est initiatique
." Autre d6finition du Trait, due, celle-ci, i la plume
remarquable de Raoul Vergez, compagnon char-
pentier du Devoir et 6crivain d ses heures: " Le Trait

est une sorte de podme graphique ddrivd de la 96o-
mdtrie qui indique sur des 6pures tracdes sur le sol
avec pr1cision, le plan avec coupes, 6l6vations et
toutes autres projections, les trois dimensions d'un
volume.,

Pour tracer les lignes de cette g6om6trie pragma-
tique, deux moyens se sont trds vite impos6s : le
dessin proprement dit avec toute matidre propre i
6crire, et la griffure qui blesse la fibre et trace le che-
min que suivra l'outil.
Le crayon de graphite telque nous le connaissons
est relativement r6cent puisqu'il apparait pour la

premidre fois au XVle sidcle. Jusque ld, et d
l'6poque romaine d6jd, on utilisait une tige de plomb
coul6e dans un moule de bois. Les charpentiers ont
du reste continu6 d utiliser ces pointes de plomb jus-
qu'au XlXe sidcle, et le terme allemand de Bleistift
pour d6signer le crayon en garde fiddlement la
m6moire. La d6couverte d'un gisement naturel de
graphite en Angleterre, vers 1500, devait conduire d
son utilisation sous forme de bdtonnets ins6r6s dans
une gaine de bois. Mais ces produits 6taient on6-
reux et les gisements de graphite n'6tant pas in6pui-
sables, on chercha d fabriquer des mines d partir de
la poudre de graphite par adjonction d'argile. Ce
processus fut invent6 vers 1790, simultan6ment d
Paris et i Vienne. On pouvait effacer les traits avec
de la mie de pain blanc ! On trouve dans les com-
merces d'outillage des crayons de charpentiers
qui se distinguent des autres par leur section ovale
et par le fait que la mine est rectangulaire afin de
mieux r6sister sur la surface rugueuse des sciages.
Ces crayons sont traditionnellement laqu6s en
rouge pour 6tre facilement rep6rables dans les

copeaux et la sciure des ateliers.

Pour tracer des lignes de longue port6e , on avait
volontiers recours au principe de la "corde d vio-
lon", c'est-d-dire qu'on tendait une ficelle enduite de
colorant entre les deux points ir relier, qu'on la main-
tenait fermement tendue et qu'on la pingait en son
milieu. En claquant sur la surface i travailler, elle y
abandonnait sa charge de poudre d'ocre, de noir de
fum6e, de charbon de bois ou de graphite. Le cor-
deau 6tait ensuite r6enroul6 sur son tourniquet, qui
pouvait 6tre de bois ou de m6tal (Pl. 39 et 40). La
poudre 6tait pr6par6e d l'aide d' un quelconque
mortier de pharmacie (Pl. 41). Elle 6tait stock6e
dans une sorte d'auge en bois oir le cordeau 6tait
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Pl. 39. Auge en bois pour la poudre de charbon et cordeau

Pl. 40. Curieux tourniquet A cordeau.

tremp6. Parfois, l'artisan disposait d'un cordeau sur
manivelle, dont le fil passait par un double pertuis d

travers un godet rempli de colorant, de sorte qu'en
le d6roulant pour prendre sa position de marquage,
il 6tait "automatiquement" recharg6 de poudre (Pl.
42). Ce sont la des instruments couramment utilis6s
par les scieurs de long, mais aussi par les tavillon-
neurs pour tracer, sur le toit, la ligne de pose des
bardeaux ou des enseilles.

A part ces moyens de marquage utilis6s dans des
circonstances particulieres, il faut reconnaitre qu'un
simple clou pouvait souvent faire I'affaire, ou un
poingon. De ce fait, les tragoirs proprernent dits,
ou pointes i tracer, sans 6tres rares, 6taient
n6anmoins assez peu fr6quents. Ce sont, la plupart
du temps, des tiges en acier de quelque 20 cm de
long, avec un coude d angle droit et un bras court
de 2 d 3 cm d une extr6mite (Pl. 43).

Mais l'outil d marquer par excellence reste incon-
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Pl. 41. Mortier et son pistil.

Pl. 42. Devidoir a cordeau en forme de sabot.

Pl. 43. Pointes a tracer.

testablement le trusquin ( ou troussequin ). Son
nom vient du n66rlandais cruisken qui signifie

"petite croix", par allusion i sa structure. C'est en
effet un petit instrument constitu6 par un corps que
traverse perpendiculairement une tige coulissante
munie d ses ext6mit6s d'une ou parfois de deux
pointes ou griffes. La tige mobile se bloque dans la
position choisie par un jeu de cl6s, voire, parfois, par
une vis en bois traversant le corps central (lig. aq.

bloqud

Fig. 44. Dessins de trusquins tires des "Objets insolites".
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En prenant appui sur le bord de la pidce d tra-
vailler, il devenait facile de tracer des mortaises i
distance fixe, de rep6rer le point d'attaque au vile-
brequin ou de marquer un ou plusieurs traits de
scie paralldles (Pl. 45). Certains trusquins sont
conqus avec une double tige, ce qui permet de gar-
der "en m6moire" deux distances solidaires (Pl. 46).
Parfois aussi, par le jeu d'une partie coulissante de
la tige, les deux griffes sont ind6pendantes et leur
6cartement peut se modifier en fonction de la lar-
geur de la mortaise i tracer (Pl..47).

Le trusquin est un instrument que chaque artisan
fabriquait lui-m6me pour ses propres besoins, d'oir

Pl. 45. 2 trusquins simples (l'un a cle pour les distances importantes,
I'autre a vis, dat6 de 1745).

Pl. 46. 3 trusquins doubles

une trds grande diversit6 de formes et de dimen-
sions. Le principe reste toujours le m6me, mais l'ob-
jet peut 6tre d'une facture plus ou moins soign6e, et
tail16 dans des bois plus ou moins pr6cieux. A telle
enseigne que certains collectionneurs se sont sp6-
cialis6s dans ce domaine pourtant relativement
6troit.
LAngleterre s'est souvent singularis6e en matiere
d'outils. Ainsi a-t-elle d6velopp6 une solution origi-
nale pour le trusquin, qui permet de se passer des
coins de blocage : on donne A la tige, comme au
pertuis qui traverse le conduit, la forme d'un ovale
auquel on a enlev6 un quartier, le tout assoupli en
forme de virgule. En tournant la tige sur elle-m6me,
comme si on voulait la visser, la queue de la virgule
qu'on force sur le petit diamdtre de l'ovale fait office
de coin ! (fig. a8 et Pl. 49).
Le trusquin de m6canicien (Pl. 50) ne ressemble
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Pl. 48. Dessin montrant le fonctionnement du trusquin anglais (tire des
"Obiets insolites").

Pl. 49.3 trusquins sp6ciaux (anglais en haut, a d6couper, en bas et al 5
griffes lixes, a gauche.

en rien i celui du menuisier ou de l'6b6niste; il est
toutefois 6galement congu sur le principe de la
croix, mais la branche horizontale est orientable d
volont6 pour repdrage des niveaux. Quant au tra-

Pl. 50. Trusquin de mdcanicien.
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goir a filets des luthiers, ils sont en m6tal, avec un
conduit qui longe le bord de la table et un couteau
qui remplace la griffe du trusquin classique (P1.51).
On trouve du reste un dispositif semblable sur cer-
tains trusquins de marqueteurs (cf. trusquin du bas
de la P|.44).
Parmi les outils A tracer, il en est un, peu fr6quent,

Pl. 51. traqoir a filets, de luthier.

qui m6rite une mention i part, c'est le " crapaud ",
appel6 ainsi probablement eu 6gard d sa forme qui
rappelle effectivement celle du crapaud r6vant sur
sa feuille de n6nuphar, le nez en l'air ! (Pl. 52) ll

s'agit en fait d'un petit instrument qui s'inscrit entre

le trusquin et le compas et qui ressemble d une
sorte de petit canon miniature. ll a en effet un socle
d base plane, qui supporte un tube basculant sur un
axe, dans lequel est ins6r6 un crayon. Prenant appui
sur le plancher, par exemple, il sert i tracer un trait
horizontal sur le mur, ou, en prenant pour guide
l'une des deux parois, dans un angle, il sert d tracer
un trait vertical sur I'autre paroi, notamment pour
marquer la d6coupe de la dernidre planche qui doit
Otre jointive avec la paroi qu'elle rejoint, m6me si

celle-ci n'est pas 169ulidre.

Nous venons de passer en revue les outils ou ins-
truments susceptibles de tracer une ligne droite. ll
nous reste d examiner ceux qui conviennent pour
les courbes. Ce sont bien sOr les compas. Mais rap-
pelons d'embl6e que s'ils sont congus pour tracer
des cercles, ils sont le plus souvent utilis6s pour
prendre des mesures et les reporter ailleurs. ll en
est de grands et de petits, de trds grands d trds
petits, avec toutes les dimensions interm6diaires.
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Pl. 53. 3 compas a bois.

Certains sont entidrement en bois et figurent en
principe dans la panoplie du menuisier, du charpen-
tier ou du tonnelier (Pl. 53), alors que d'autres, qui
sont entidrement en fer, se trouvent dans l'outillage
de tous les artisans. Ces compas, dits d pointes
seches, sont souvent trds simples, faits de deux
jambes articul6es d leur sommet. l-articulation est
dure pour 6viter que l'on perde la mesure prise. Elle
est beaucoup plus souple lorsque le compas est
compl6t6 par une lame en quart de circonf6rence,
fix6e d l'int6rieur d'une des branches et traversant
l'autre de part en part, avec une vis i ailette par blo-
quer la position. Ce dispositif se trouve aussi bien
sur des compas de bois que sur des compas m6tal-
liques. Un moddle curieux, tout en bois, possdde
une languette droite, articul6e par une cheville dans
la branche d'attache, et traversant I'autre par une
fente suffisamment longue pour permettre le jeu.

ll existe encore des compas m6talliques dont les
deux branches sont reli6es par un ressort en boucle
qui maintient le compas ouvert. Une tige filet6e fix6e
sur la face interne d'une des branches traverse
l'autre et l'6cartement est rdgl6 par une vis d ailette.
Ce dispositif facilite la d6finition exacte de la mesu-
re (cf. les 2 compas de droite sur Pl. 54).

Une cat6gorie plus complexe encore comporte un
systdme de blocage sur le cadran dans une position
assez approximative, une vis d ailette lat6rale, agis-
sant sur une tige filet6e prolongeant le cadran et tra-
versant I'autre branche, permet alors un rdglage
compl6mentaire de pr6cision (cf. sur compas de la
Pr.57).

P|.52.2 "crapauds"
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Pl. 55. Compas plat en fer ou biveau du 18e sidcle

Les compas des tailleurs de pierre 6taient parfois
d6sign6s par le terme de biveau qui vient de I'an-
cien frangais bever signifiant "biaise/' (Pl. 55). Le
dictionnaire le d6finit non pas comme un compas
mais comme une 6querre d branches mobiles !

l-une des branches du compas des tailleurs de pier-
re porte parfois une pointe 6largie en c6ne. ll est
trds vraisemblable que ce sont des instruments pour
tracer cercles ou rosaces (et non pour prendre et
reporter des mesures), le c6ne prenant alors appui
dans une loge m6nag6e d cet effet au centre du
motif (Pl. 56 et 57).

Nous avons 6voqu6 d6jd au chapitre pr6c6dent, A

propos de l'6querre, la charge symbolique dont
I'usage a bien voulu rev6tir le compas. De fait, il est
toujours pr6sent dans les embldmes magonniques
et compagnonniques, et figure en outre dans la
panoplie embldmatique de pratiquement tous les
m6tiers de la construction, notamment des char-
pentiers, menuisiers, tailleurs de pierre et magons
(pl. 58).

Lorsqu'il s'agit de tracer des cercles de grands
rayons ou de prendre des repdres d plus grande
port6e, le compas i verge est incontestablement
plus pratique que le compas traditionnel. ll s'agit
d'une rdgle droite dont une extr6mit6 porte une Pl. 56 + 57. Compas de tailleur de pierre du 18e siecle
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Pl. 58. Le compas comme embldme des tailleurs de pierre, 2r

Wasselone, en Alsace.

Pl. 59. Compas ar verge.

pointe fixe perpendiculaire. Un curseur muni lui
aussi d'une pointe coulisse le long de la latte et s'y
bloque d la distance voulue par une vis qui peut Otre
m6tallique ou en bois. Parfois, les deux pointes sont
mobiles (Pl. 59). Ce type de compas se trouve le
plus volontiers chez les tonneliers et chez les char-
rons. ll 6tait d6ja connu du grand L6onard de Vinci
en 1493. Les dessinateurs utilisent parfois un com-
pas congu selon le meme principe et vendu sous le
nom de cyclographe (Pl. 60).

Le trageur d ellipses est un instrument bizarre,
peu courant, qu'on trouve 6galement sur la table
des dessinateurs, mais qui figure aussi dans l'ou-
tillage du marqueteur, voire, parfois, de l'6beniste ou
du menuisier. C'est un compas dont le bras possd-

Pl. 60. Cyclographe
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de deux points d'attache coulissant dans un jeu de
2 rails en croix. Le fait de promener l'extr6mit6 tra-
gante du bras autour de la croix, dessine des
ellipses d6finies par la position de d6part qu'on a
choisie pour chacun des deux galets (Pl. 61 et 62).
Enfin, pour les courbes d rayons variables, qui ne

Pl. 61 + 62. Compas d ellipses

sont ni des cercles ni des ellipses, on utilise des
chablons, de bois ou de m6tal, qui reproduisent un
nombre 6lev6 de courbes diff6rentes entre les-
quelles le dessinateur ou le technicien n'a qu'a op6-

Pl. 63. 3 sortes de pistolets.



Pl. 64. Rdgle a hachurer.

rer son choix de fagon tout i fait empirique, ce qui
n'enldve strictement rien d l'efficacit6 du proc6d6.
Ces instruments-guides existent dans le commerce
sous le nom de pistolets. La raison de cette d6si-
gnation reste parfaitement myst6rieuse (Pl. 63).
Tant qu'd faire et pendant qu'on parle des instru-

***********

Chapitre 6
Le contr6le des plans
l-art de la construction passe obligatoirement par le
contr6le permanent de la verticalit6 des murs ou des
6l6ments construits comme de la parfaite horizonta-
lit6 des plans ou des niveaux.

Pour controler la verticalit6 d'une paroi, on utilise la
loi de la pesanteur qui exerce son attraction vers le

centre de la terre. Un poids suspendu d un fil dessi-
ne cette ligne verticale recherch6e. l-instrument qui
permet ce contrdle est le fil d plomb (appel6 per-
pendiculaire dans le langage magonnique). Ce n'est
rien autre qu'un poids de m6tal suspendu d une
ficelle. Le c6ne a 6t6 choisi comme le plus pr6cis a
manipuler, car son axe prolonge la ligne d6finie par
la ficelle; c'est le fil d plomb dit de m6canicien, alors
que ceux qui sont en tronc de cOne sont r6put6s 6tre
de magons. Mais n'importe quel objet lourd peut
faire l'affaire. De fait, le Mus6e possdde un fil d
plomb rustique r6alis6 par le scellement d'une
boucle m6tallique d'attache dans un galet de rividre.
Pour un contr6le pr6cis, les magons utilisent un fil ir

ments de dessinateurs, ilest int6ressant de signaler
l'existence d'une rdgle trds particulidre, tout en lai-
ton, destin6e d tracer des hachures parfaitement
paralldles et r6gulidres (Pl. 64).

plomb dont le fil traverse une plaque de m6tal car-
ree, dont les c6t6s correspondent au diamdtre du
tronc de c6ne. En appuyant le bord de la plaque
contre le mur d contr6ler, le poids doit effleurer la
base du mur pour que la rectitude soit garantie
(Pr.65).

Pour le controle des plans horizontaux, plusieurs
instruments ont 6t6 imagin6s, qui utilisent 6gale-
ment la pesanteur. Ce sont les niveaux i pendule.
lls combinent habilement les principes de l'6querre
et du fil ir plomb : une 6querre en forme de triangle
isocdle est munie d'un fil A plomb suspendu d son
sommet. Le fil partage la base en 2 parties 6gales et
le plomb pend dans une encoche de cette base.
l-hypoth6nuse du triangle s'appuye sur le plan i
contrdler; si le fil entre en coincidence avec le trait
qui partage la base et si le plomb vient se loger dans
l'encoche, l'horizontalit6 est d6montr6e. Au lieu d'un
triangle ferm6, l'instrument peut affecter la forme
d'un A majuscule. C'est la barre qui est marqu6e
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Pl. 65. Divers lils ir plomb (rustique a dr., de ma9on au milieu et de
m6canicien a gauche).

Pl. 66. 2 niveaux d pendule. Celui en bois porte des signes compagnon-
niques.

Pl. 67. Niveau a pendule en laiton.

d'un trait de repdre (P1.66 et 67). Parfois, c'est un
compas qui dessine le A avec son arc de cercle
marqu6 d'un trait de repdre , le pendule 6tant sus-
pendu d l'articulation du compas (Pl.6B). Enfin, il

existe encore un moddle en forme de T renvers6,
qui porte le nom de chorobate, selon le Pdre Feller,
nom aux origines obscures et que nous n'avons
trouv6 nulle part ailleurs. Un superbe exemplaire est
i voir au Mus6e du Vieux Montreux (Pl. 69).

Mais il existe encore des niveaux de magon munis,
au lieu d'un pendule libre, d'une aiguille avec
contrepoids, se d6plagant sur un disque, gradu6 ou
non. Trois magnifiques moddles sont d voir au
Mus6e du Vieux Pays d'En Haut, d ChAteau d'Oex.
(Pl. 70, 71 el72).

Le niveau d pendule, qui ne fut remplac6 que tardi-
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Pl. 68. Niveau en A, fabriqu6 d partir d'un compas A arc, provenant du
mus6e du vieux Montreux.

Pl. 69. Niveau en T renvers6 du Mus6e du Vieux Montreux.

vement par le niveau i bulle d'air, s'incrit, lui aussi,
dans la liste des outils embl6matiques tant de la
Franc-Magonnerie que du Compagnonnage. ll
apparait 6galement, ici ou ld, sur des linteaux de
porte, pour sp6cifier le m6tier du propri6taire (Pl. 73
et74).

Nous venons d'6voquer le niveau i bulle. Un pre-
mier niveau d eau fut d6crit en 1573 d6jd par un
Polonais nomm6 Strumienski. Mais c'est en 1661
que le Franqais Melchior Th6venot imagina de fabri-
quer un niveau en enfermant une bulle d'air dans un



Pl. 70. Niveau de magon a aiguille et contrepoids du Mus6e du Vieux Pays, d ChAteau d'Oex.

Pl. 71. Autre moddle de niveau a contrepoids du Mus6e de Chateau
d'Oex.

tube de verre rempli d'eau. Ce principe fut encore
perfectionn6 en 1798 par un Danois du nom de
Bugge qui pr6conisa de cintrer l6gdrement le tube
renfermant la libelle afin que la bulle montre claire-
ment qu'elle se trouve au point le plus haut. Dds
lors, soit dds le d6but du XlXe sidcle, ces niveaux
devaient supplanter compldtement les anciens
niveaux d pendule (Pl. 75).

ll nous reste d traiter, dans ce court chapitre, d'un
instrument aujourd'hui oubli6 et qui servait aux
charpentiers d'autrefois i pr6parer la planie pour
l'6quarrissage des poutres afin que les surfaces
corroy6es i la doloire soient parfaitement planes.

Pl. 72. Encore un moddle int6resant de niveau de maQon (Mus6e de
Chdteau d'Oex).

On pouvait 6galement rectifier la surface de poutres
d6form6es par le gauchissement. A cet effet, on uti-
lisait une paire de " demoiselles ", sortes de nive-
lettes d bases ou pieds mobiles. Celles-ci 6taient
dispos6es aux deux extr6mit6s de la poutre, et en
visant entre deux, on pouvait lire les irr6gularit6s.
On rectifiait alors la surface jusqu'd ce que les deux
nivelettes soient parfaitement paralldles (Pl. 76).

A cOt6 des contrdles de verticalit6 et d'horizontalite
dans les constructions, il faut encore souvent
contr6ler des angles ou des directions. Lorsqu'il
s'agit de mesurer ou de reporter un angle donn6, le
rapporteur suffit largement : c'est une rdglette en
demi cercle gradu6e au sens strict, c'est -a-dire par-
tag6e en 180 rayons dont les extr6mit6s marquent
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Pl. 73. Niveau er pendule en T renvers6 et grand compas pos6 sur une
rdgle, le tout grav6 dans la pierre d'un linteau de porte de Cluny, avec le

nom du personnage, Benoit Guyot et la date de 1711.

Pl. 74. Alldge en molasse de la maison Schwitzguebel, i Lausanne,
avec le niveau a pendule a gauche et le compas a droite.

le bord de la circonf6rence. On fait coincider le

centre avec la pointe de l'angle et le rayon z'ro avec
I'une des directions. ll suffit alors de lire sur la gra-
duation la valeur correspondant a l'6mergence de
l'autre direction. Mais lorsqu'on doit intervenir dans
le terrain, on utilise de pr6f6rence la boussole car
non seulement elle comporte un cadran complet, de
360 degr6s, mais elle permet de s'orienter, c'est-a-
dire de d6finir une direction par rapport i une base
qui est le nord magn6tique. A rappeler que cer-
taines boussoles sont exprim6es en grades plut6t
qu'en degr6s, ce qui signifie que la circonf6rence est
partag6e en 400 unit6s au lieu de 360.
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P1 75 Niveauxさ bu‖e

Pl. 76. "demoiselles" de charpentier.

Pour ce qui est des angles sur le plan vertical, ils
s'expriment 6galement en grades ou en degr6s mais
se d6finissent trds souvent en pourcents; c' est, rap-
pelons-le, la pente d6finie par une diff6rence de
hauteur de 1 mdtre sur une distance de 100 m. Les
instruments les plus courants pour ces mesures
sont les clisimdtres. C'est une sorte de niveau com-
pl6t6 par une graduation inscrite en dessus et en
dessous du point z6ro, sur une 6chelle qui apparait
dans une lucarne de vis6e. Mais il y a aussi des ins-
truments plus approximatifs, tels par exemple que
ces compas multifonctions indiquant, sur des
repdres grav6s, le pourcent de pente en fonction de
l'6cartement des deux branches (Pl. 77). Celles-ci
sont 6galement connectees avec une aiguille qui, se
d6plaqant sur un cadran, permet de lire I'angle
exprim6 en degr6s.

Un dernier instrument int6ressant est le niveau
d'artillerie. ll s'agit d'un petit niveau d bulle d'air
coulissant d I'int6rieur d'un arc de cercle. La base
plane de l'instrument 6tant pos6e sur le fOt du

Pl. 77. Compas multifonctions.



Pl. 79. Niveau "tactile" de marbrier.

Pl. 78. Niveau a bulle d'artilleurs.

canon, le repdre sur le socle du niveau mobile per-
met de lire la pente sur l'arc gradu6 (Pl. 78).

ll serait regrettable de clore ce chapitre sans men-
tionner un instrument bizarre qu'utilisent les mar-
briers pour le contr6le de l'absolue r6gularit6 d'une
surface plane : il s'agit d'un niveau en fonte qui se
prolonge par un bras ext6rieur portant un dispositif

qui est une sorte de tAteur dont une extr6nit6 touche
la surface A contr6ler et I'autre est un disque plat
dont le niveau est mis en coincidence avec un repd-
re circulaire en laiton. En appuyant le pouce i la
fois sur le disque et le repdre, et en promenant le
tdteur sur le plan de travail, on ressent toute irr6gu-
larit6 par le mouvement du piston. C'est en quelque
sorte un niveau tactile de haute sensibilit6 (Pl. 79).

Chapitre 7
Le contr6le des dimensions

Le chapitre pr6c6dent traite du contrOle des plans.
Or, l'artisan soucieux d'un travail correct doit trds fr6-
quemment contr6ler les dimensions des objets qu'il
fabrique. Nous avons vu d6jir que le compas i
pointes sdches servait plus d cont16ler des
mesures ou d les reporter qu'i tracer des cercles.
On le trouve du reste dans I'outillage de la plupart
des m6tiers, qu'ils travaillent le bois, la pierre, le
m6tal ou le cuir. Mais il existe des compas dont le
r6le sp6cifique, voire exclusif, est de contr6ler les
mesures : ce sont les compas d'6paisseur. Ce qui
les caract6rise, c'est la forme plus ou moins arqu6e
des branches, les extr6mit6s pouvant 6tre pointues
ou d pommeau (voire d pastille). La plupart sont en
m6tal (Pl. 80 et 81), mais il y en a aussi tout en bois
ou, parfois, en bois et m6tal (Pl. 82 ). Les branches
peuvent 6tre plates ou 6paisses, d section carr6e ou
ronde. Certains compas dessinent un anneau parfait
alors que d'autres se contentent d'6voquer une
mandorle. C'est dire que cet outil apparait sous une
grande diversit6 de formes et de dimensions. ll est
enfin des compas d'6paisseur qui peuvent 6gale-
ment saisir la profondeur : ils sont utilis6s par les
sculpteurs. Celui que nous pr6sentons (Pl. 83) est
celui du peintre animalier et sculpteur bien connu,
Robert Hainard.

Horlogers et microm6caniciens, qui manipulent des
6l6ments trop petits pour 6tre appr6ci6s d l'oeil nu,
doivent user d'instruments de mesure adapt6s etPl. 80. Jeu de 7 compas d'6paisseurs plats, en m6tal
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Pl. 81. 3 compas d'6paisseur en fer.

Pl. 82. Jeu de 3 compas d'6paisseur dont 2 en bois.

Pl. 83. Compas d'6paisseur et de profondeur en bois du sculpteur
Robert Hainard.

munis d'amplificateurs rendant perceptibles des dif-
f6rences de l'ordre du dixidme de millimdtre. Ce
sont des compas d'6paisseur d ressort, dits com-
pas au dixidme, dont I'ouverture s'inscrit, multipli6e
par le bras de levier, sur un arc de cercle gradu6,
par le truchement d'une aiguille prolongeant la
branche mobile du compas proprement dit (Pl. 84).
ll est des compas dont les extr6mit6s des branches
divergent au lieu de converger. lls servent d mesu-
rer le diamdtre int6rieur d'un tube ou simplement
d'une perforation. Parfois, les 2 compas sont combi-
n6s en un seul, avec une articulation centrale : les 2
branches sup6rieures sont convergentes, (comme
deux bras de danseuse 6l6gamment relev6s) alors
que les inf6rieures sont divergentes. Ces dernidres
ont 6t6 padois dessin6es comme des jambes avec
les pieds tourn6s vers l'ext6rieur, d'oir le nom de
maitre i danser donn6 i cet outil composite. Par
extension, on nomme aussi maitre d danser le com-
pas simple pour les mesures des vides (Pl. 85).
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Pl.84.2 compas au dixidme, d'horlogers.

Pl. 85. 2 compas metalliques de controle de diametre,et, d droite, un
compas "d palettes" pour controler les joints, viroles plates ou d6coupe
de t6le.

Mais pour les m6caniciens et tous les artisans sur
m6tal, qui doivent travailler avec une trds grande
pr6cision, le simple compas d'6paisseur ne suffit
souvent pas. Aussi ont-ils 6t6 pourvus d'outils plus
perfectionn6s qui sont les calibres. Ceux-ci fonc-
tionnent comme des pieds d coulisse. lls sont entid-
rement m6talliques, portent le plus souvent une gra-
duation sur la branche la plus longue et, parfois un
vernier pour la lecture au dixidme de millimdtre,
dans une lucarne m6nag6e dans la gaine de la
branche coulissante. Pr6cisons qu'il y a des calibres
mixtes qui permettent la lecture du diamdtre ext6-
rieur et, en utilisant le talon des deux branches, le
diamdtre int6rieur (cf plus haut Pl. 20).

Rappelons que le compas forestier de Kielmann (cf.

Pl. 15) 6tait un compas d'6paisseur muni d'une
6chelle de lecture et qu'il a 6t6 remplac6 par divers
types de calibres, de manipulation plus rapide et
plus s0re.

ll existe aussi un tout petit calibre, tout en rondeurs,
conqu pour 6tre mani6 d'une seule main, grAce d un
systdme coulissant invers6 : c'est le bec externe qui
se d6place, solidaire d'une 6chelle millim6tr6e qui
glisse dans la hampe par une gorge en queue
d'aigle. l-6chelle est double : m6trique d'un c6t6, en
inch de l'autre, ce qui correspond d peu prds au
pouce. Ce sont les mesures i boutons (ou ir
perles), qui peuvent 6tre en buis, 6ventuellement
avec lame en os, ou en laiton (cf. Pl. 21).



Nous venons de voir que les calibres simples de
m6caniciens permettent des lectures au dixidme de
millimdtre. Mais il est des professions oU la pr6ci-
sion exig6e va bien au-deld. ll faut alors utiliser une
sorte de serre-joints microm6trique, qu'on appelle
palmer, et quipermet, pour les moddles simples, de
descendre au vingtidme de millimetre et pour les
moddles plus sophistiqu6s au centidme de milli-
mdtre. De leur cOt6, les luthiers utilisent un palmer
d cadran qui leur sert d contrOler l'6paisseur des
vo0tes et des fonds de violons au dixidme de milli-
mdtre. Le cadran amplifie des diff6rences d'6pais-
seur constat6es et en facilite grandement la lecture,
et la profondeur du cadre varie en fonction de la
dimension des instruments d fabriquer (Pl. 86).

Pl. 86. Compas de d'6paisseur de pr6cision de luthier ou palmer a
cadran.

Enfin, nous nous devons de mentionner ici une der-
nidre cat6gories d'instruments de contr6les qui sont
les jauges. ll en est de natures trds diverses suivant
les 6l6ments ou les mat6riaux i tester : jauges de
profondeur pour mesurer par exemple le volume de
liquide dans un r6cipient ou un r6servoir, jauges
d'6paisseur a lamelles pour d6finir un espace entre
deux pidces (pour le rdglage des bougies de voi-
tures notamment), jauges i trous, coniques ou
plates, jauges de Paris enfin, en acier, articul6es
ou non, portant un peigne de cr6naux servant d tes-
ter le diamdtre des fils de fer, d'acier ou m6me de
boyau s'il s'agit de cordes de violon (Pl. 87).

Pl. 87. Jauge dite de Paris, pour contr6ler l^6paisseur des tils de fer.

Puis viennent des compas d fonctions particulidres,
qui permettent notamment de d6finir deux dimen-
sions solidaires l'une de l'autre. Ce sont alors les
compas de proportion des tonneliers. lls sont le
plus souvent en X, mais l'articulation n'est pas au
milieu des branches, c'est-d-dire que les bras du
compas n'ont pas la m6me longueur d I'amont et i
I'aval de l'axe. Cette particularit6 permet dds lors,

Pl. 88. Compas de proportion de tonnelier, en X.

en mesurant la largeur d'une douve dans sa partie
centrale, li ou elle est le plus large, de d6finir du
mOme coup, en retournant le compas, la largeur
qu'elle doit avoir d ses extr6mit6s (Pl. BB).

Le compas bourguignon est un outil simple, mais
de belle venue. C'est une large 6clisse de chatai
gnier ploy6e en arc et constituant un ressort naturel
maintenu en tension par une traverse aux extr6mi-
t6s filet6es en sens inverse. La rotation de la tra-
verse sur elle-mOme 6carte ou rapproche les deux

Pl. 89. Compas bourguignon en 6clisse de chataigner.
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branches, i volont6. Les tonneliers utilisaient cet
instrument pour d6finir le rayon du fond de la bar-
rique en construction. On sait que les cot6s de
I'hexagone sont 6gaux au rayon du cercle circons-
crit. Si I'on partage la circonf6rence, au fond du
jable, en 6 segments 6gaux, ceci par essais suc-
cessifs jusqu'd ce que la sixidme mesure coincide
avec celle de d6part, on d6finit trds exactement le

rayon recherch6 ! (Pl. 89).

ll est int6ressant de noter que, selon les affirmations
d'un vieux tonnelier du MAconnais, ce compas, en
extension maximale, est calcul6 pour donner le

rayon juste de la pidce qui est le tonneau de
Bourgogne de 228 litres, alors qu'en contraction
maximale, il donne celui de la demi-pidce ou feuillet-
te, qui est le tonneau de 114 litres. Si tel est vrai-
ment le cas, ce que nous n'avons pu v6rifier, on
peut l6gitimement assimiler ce compas aux compas
de proportion.

Pl. 90. Petit compas de proportion en laiton.

Les compas r6ducteurs sont de petits compas en
X 6galement, d l'usage principalement des dessina-
teurs, et dont l'axe peut se d6placer A volont6 grAce

au fait que les deux branches sont 6vid6es. Une
graduation sur l'une des branches et un repdre sur
l'axe coulissant permet de choisir la r6duction d
op6rer: un demi, un tiers,... etc., jusqu'd un dixidme
(Pr. eo).

P|.91. Pantographe.

Relevant du m6me principe, il nous reste d signaler
le pantographe qui peut 6tre un appareilde bureau
relativement compliqu6, pour g6omdtres ou techni-
ciens, mais qui peut aussi apparaitre sous une
forme ultra simple faite de 4 lattes de bois articu-
l6es et formant un losange de dimensions variables
car on peut modifier la position des axes. Une poin-
te suit les lignes du dessin i reproduire et le crayon
ir la t6te du losange restitue le trac6, mais d une
6chelle pr6d6finie (Pl. 91).

**************

Chapitre 8
Mesures indirectes
Avant de mettre le point final a cette brdve 6tude, il
nous a paru int6ressant, m6me si cela d6borde un
peu du cadre que nous nous 6tions fix6, de faire un
bref excursus dans le monde des mesures indi-
rectes, car elles aussi font appel d des instruments,
parfois trds simples, comme la croix du b0cheron,
le plus souvent un peu plus complexes. Ce sont plus
particulidrement les instruments permettant de
d6terminer la hauteur d'un arbre sur pied, instru-
ments connus sous le nom de dendromitres.

On peut se demander d quoi peuvent bien servir de
telles mesures puisqu'on n'utilise les arbres qu'une
fois abattus et qu'ils sont alors mesurables avec une
simple chevilldre. La hauteur sur pied est n6cessai-
re aux am6nagistes qui doivent analyser la structu-
re et la croissance des divers peuplements fores-
tiers. En effet la hauteur des arbres dominants d'un
massif est significative de la fertilit6 de la station. Et

c'est pr6cis6ment l'indice de fertilit6 qui permet,
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pour une essence donn6e, de d6finir son potentiel
de production.
Pour en revenir aux dendrometres, il en existe de
nombreux moddles, dont les plus courants se ramd-
nent d 3 types distincts, reposant sur le principe de
l'6galit6 des triangles ou sur les rdgles qui r6gissent
les triangles semblables, plus particulidrement sur le
fameux th6ordme de Thalds qui dit que lorsqu'une
paralldle d I'un des c6t6s d'un triangle coupe les
deux autres, elle d6termine un triangle semblable au
pr6c6dent et que les c6t6s homologues des deux tri-
angles sont proportionnels. Les instruments permet-
tent dds lors de construire dans I'espace les couples
de triangles semblables dont les c6t6s connus ou
mesurables permettent de calculer le cot6 non direc-
tement mesurable, en l'occurence, la hauteur de
I'arbre.

Le dendromdtre le plus simple est incontestable-
ment la croix du b0cheron. ll s'agit en r6alit6 de



Pl. 92. Le dendromdtres de Weise et son
usage (dessin de D. Petter, tird du Classeur
"Objets insolites du Mus6e" )

deux baguettes
de m6me lon-
gueur dispos6es
en T (deux allu-
mettes par
exemple). La
base se tient
prds de l'oeil et
la barre doit
recouvrir l'image
de l'arbre a
mesurer. Le
b0cheron se
d6place dans le
terrain jusqu'd
ce que les extr6-
mit6s de l'arbre
coincident avec
celles du T.

l-homme se
trouve alors a
une distance de
l'arbre 6gale A la
hauteur de
celui-ci.

Le deuxidme
type de dendro-
mdtres accepte
un stationne-
ment libre, a
n'importe quelle
distance de
l'arbre, mais
celle-ci est a

Pl. 93. Le dendromdtres de Christen et son
usage (dessin de D. Petter, tir6 du Classeur mesurer comme
"Objets insotites du Musde"\ 6l6ment dU Cal-

cul. Les divers
moddles, qui peuvent 6tre plus ou moins complexes,
reposent tous sur le principe des triangles rec-
tangles semblables. ll serait fastidieux - et hors de
notre propos - de vouloir les mentionner tous avec
leurs particularit6s sp6cifiques. Nous nous conten-
terons de d6montrer le principe de fonctionnement A

partir de deux moddles courants trds simples : la
planchette dendromdtrique (ou l'6querre dendro-
mdtrique) tout d'abord. ll s'agit d'une planchette
rectangulaire munie d'un fil it plomb fix6 d l'un de
ses angles. En visant le sommet de l'arbre, aprds
avoir mesur6 la distance entre l'observateur et
I'arbre lui-m6me, on en d6duit la hauteur d partir des
3 mesures connues, soit la distance pr6alablement
mesur6e et les 2 c6t6s du triangle d6limit6s sur la
planchette par le fil ir plomb. ll est 6vident que si I'on
prend une planchette de 10 cm de petit c6t6 et que
l'on se fixe i 10 m. de I'arbre, chaque cm d6limit6
par le fil ir plomb sur le flanc inf6rieur de la plan-
chette correspond d 1 mdtre de hauteur de l'arbre. ll
faut toutefois ajouter i cette valeur la taille de I'ob-
servateur.

Un autre moyen trds simple est celui utilis6 par l'in-

g6nieur Cyrus Smith, dans L'ile mystdrieuse de
Jules Verne, pour d6terminer la hauteur d'une falai-
se en 6tablissant une proportion entre la longueur
de l'ombre de la falaise, sa hauteur (i trouver), et
I'ombre port6e par une perche dont la hauteur est
connue!

Le dendromitre de Weise, d6crit pour la premidre
fois en 1874, fonctionne sur le mOme principe. La
hauteur de l'arbre se lit directement en mdtres dans
l'encoche oi s'est bloqu6 le pendule, dont la hauteur
du point d'attache est d6finie par la distance d
l'arbre (fig. 92).

Le troisidme type de dendromdtres admet un sta-
tionnement libre, d une distance inconnue de l'arbre,
mais fait appel ir l'usage d'une latte de comparaison
de longueur connue, en g6n6ral 4 mdtres. Le plus
simple est le dendromdtre de Christen, d'origine
suisse, d6crit pour la premidre fois en 1891. C'est
une lame de laiton portant une graduation entre
deux encoches. Comme les encoches servant d
encadrer l'arbre sont fixes, on lit directement la hau-
teur i trouver au point de coincidence avec la hau-
teur de la latte (fig. 93).

Enfin, citons pour m6moire tous les dendromdtres
conqus sur le principe de la boussole dont le den-

Pl. 94. Georgius Agricola 1556. Utilisation du fil al plomb pour la
construction de triangles rectangles et l'application des rdgles de propor
tions.
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dromdtre systdme Petite, qui est 6galement d'ori-
gine suisse, est un bon exemple : sorte de cylindre
plat muni de repdres de vis6e et d'une lucarne de
lecture avec une 6chelle mobile sur laquelle se lit la
hauteur de l'arbre. La distance d l'arbre est fixe : 12
mdtres ou 1B mdtres, car l'appareil comporte deux
graduations.

A propos du dendromdtre, il est int6ressant de se
souvenir que les m6mes principes 6taient d6jd mis
en oeuvre pour mesurer notamment la profondeur
d'un puits de mine, voire la distance horizontale d
creuser pour y acc6der. Une excellente repr6senta-
tion figure dans le De re metallica d'Agricola (Pl.
e4).

A part la hauteur d'un arbre sur pied, le forestier
peut 6tre int6ress6 par son volume. Certes, il existe
des tabelles de cubage qui ont 6t6 calcul6es sur des
moyennes et qui donnent le volume i partir du dia-
mdtre mesur6 d hauteur de poitrine. Mais on ne dis-
pose pas toujours de ces tabelles et, d d6faut, on
peut se laire une id6e tout d fait significative simple-
ment en mesurant le diamdtre (a 1,30 m. du sol pour
6viter les surdimensions dues aux empattements
des racines), en multipliant ce diamdtre - exprim6 en
centimdtres - par lui-m6me, autrement dit en l'6le-
vant au carr6, puis en divisant le r6sultat par mille.
Exemple : un sapin de 30 cm de diamdtre cube
environ 0,9 m3 ( 30 x 30 = 900 : 1000 = 0,9). Ce
sont des valeurs tout d fait insuffisamment pr6cises
pour vendre des bois, mais suffisantes pour des
taxations ou des estimations.

comptant les cernes d partir du centre. Mais il est
6vident que cela n'est possible que sur une bille ou
sur une souche. Pour un arbre debout, on procdde
en op6rant un carottage a l'aide d'une sorte de vis
creuse contenant une gouge fine. Ce sont les
sondes de Pressler , qu'on peut aussi utiliser pour
s'assurer de la qualit6 de l'arbre et surtout de sa
sant6.

Enfin, il existe encore de petites sondes i 6corce,
congues pour mesurer l'6paisseur de celle-ci sur
des billes. Car on garde en 6corce les grumes de
feuillus afin d'6viter des oxydations ou des alt6ra-
tions de couleur qui d6valoriseraient le bois. On doit
alors d6finir la part du volume repr6sent6e par
l'6corce afin de la d6duire pour la vente (Pl. 95).

**************

Conclusion
Un cahier qui, comme celui-ci, est presque exclusi-
vement descriptif, un tel cahier exiget-il une conclu-
sion ? Certes pas. Mais il n'est sans doute pas inter-
dit de faire une sorte de bilan et de se demander ce
qu'une telle 6tude apporte :

1"1 Elle d6montre, une fois de plus, que c'est la
s6rie, c'est-i-dire le fait de comparer des objets en
soi de peu d'int6r6t qui les fait sortir de la banalit6,
en mettant en 6vidence des diff6rences minimes
mais qui ne sont jamais fortuites.

2'l Elle d6montre ensuite - et c'est le corollaire de
notre premidre affirmation - que si les principes qui
r6gissent les gestes et les outils sont vieux comme
le monde, les applications qui en ont 6t5 faites sont
infiniment plus intelligentes qu'on ne l'imagine au
premier abord. Or, traquer les manifestations de
cette intelligence dans la forme des outils, est plein
d'imprevus, de surprises et de sujets d'6tonnement.
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3'/ Les chefs d'oeuvre du pass6 sont absolument
d6concertants par la disparit6 qui existe entre la fru-
galit6 des instruments de mesure et des outils qui
ont servis d les r6aliser et la qualit6 du r6sultat. ll est
tout de m6me assez sid6rant de penser que les fleu-
rons de notre civilisation reposent sur l'emploi judi-
cieux d'instruments aussi frustes que ceux que
nous avons pr6sent6s.

4"/ Enfin, dernier sujet d'6tonnement : ce fameux
systdme m6trique , qui nous parait tellement "natu-
rel" et in6vitable, est un pur produit de la modernit6
et on s'en est magnifiquement pass6 pendant des
sidcles, sans en souffrir trop gravement. Mais il faut
n6anmoins admettre qu'il a manqu6 d nos r6cents
ancOtres, sans quoi, il n'existerait toujours pas !

Pl. 95. Sonde pour d6linir la proportion d'6corce.
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