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M. CHATTON 

L'ALSA~E 

La plaine d ' li lsacc 
PHOTO DŒ HRlR 

La plaine d'Alsace 

li11e IHrg1~ plaine ft•rlilr el l1i1•n t'11lli,•ée a u pied c1 ·u11e montagne 

alwuptc. DC' · hoq11t' lf•a11 x r i tles hois. L:nc· petite ville appuyfr à la 
111111ilag 11c étalanl si':- nrni:-.ons nu mil ieu clcs r han1ps. 

1·111• l ign<' de 111ontflg1w s ·eo.; lo111pa11I da11s lr. lointa in et h11rrn11t 

l ' l1orizon . 

\'oilù une belle image cil' l'Alsncr, tP1Tf' fertile et riche, située entre 

dr ux grnntls pa~·s : la Frn nrr, don l ellr fn it pa1·tir ; l 'Allemagne, qui 

111 lui d isputa au cour. des si i·d es. 

l.n montagne, à gauche, fait pal'lie des \'osges. Les montagnes qui 

s"t>slompenl au loin . 1·\>sl ln ForPI Xoit'I' . Lr Hhin et se<; nffluents 

eirr ul<'nl rla11s ln plainr . 
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L..' A /sace, carrefour européen 

Pays-frontière 
Région de passage et d'invasions 

Regarde la carte. Vois comment l 'Alsace est semblable ù un couloi r 

entre Vosges et Forèt Xoire, ouvrrt vers le \ orcl du côté de l'Allema
gne, fermé au Snd par le .Jura , mais communiqunnl par de petites 

portes (trouée de Belfort , trouée de Bâle, vri l lée rie la Saône), nvec la 
France el la Suisse (vallée du Rhin el du Danube). 

Comme un couloir, l 'Alsace est un lieu rie passage mettant en 

relations, bonnes ou mauvaises, les occupants des pa~·s voisin:-.. 
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FoRer J101Rt!. 

Formation d e la plaine d 'Alsace (d'après Clozier) 

Formation de l'Alsace 

Aujourd 'hui , toul nous parait na turel dans le relief en général 
et. en Alsace en partic11liel' . Et cepemlaut., que de bouleversements ont 
t•té nécessaires pour c11 arriver à l'aspect. actuel ! 

1. - Vosges et fi'orèt Noire for111aient autrefois, avec l'Ardenne 
et le Massif Central , un seul massif qui s 'usa peu à peu. 

II. - Au moment du soulèvement alpin (ère tertiaire, comme 
<lisent les géologues), le sommet du massif s'effondra. 

III. - Dans le fossé ainsi formé, le Rhin qui coulait vers l'Ouest. 
par l'actuelle trouée de Belfort , s'engouffra cependant que la mer 
l'envahit par le Nord. 

Les eaux se retirèrent remplissant le fond du fossé de leurs 
dépôts, (nommés sédiments), cependant que le Rhin y déposait ses 
gravie1·s et ses sables. 

Les glacier · creusèrent des ,•allées profondes, oil des lacs rappel
lt•nt le souvenir de la 111er: Longeme1', Hetournemer , Gérardmer, etc .. . 
L'érosion sculpta les monts en forme de ballon: Le vent transporta, 
uu cours des âges, tles poussières qui s'accumulèrent et formèrent 
par endroits d'épaisses couches <le u loess » très fertile. 
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Le climat : arrivée du prinlemp• 

Le climat 

li est fol't ement influencé par les vents du S.-0 . Ceux-ci donnent 
u11e très forte humidité au sud ùes Vosges, surtout en automne et en 
hiver. La plaine reçoit beaucoup moins de pluie, le Vosges formant 
écran et arrêtant les nuages {Colmar: à peine 500111

/
111 par an ; St Dié, 

sui· le versant lorrain : 1.200 '"/ '"). 

Les chutes de neige sont abondantes dans les Vosges, où elle 
persiste parfois d'Octobre-~ovemhre ù ~fui , selon les hivers. 

Grâce aux vents du S.-0., le climat est assez tempéré. Les hivers 
ne sont pas t.rès fro.icls, le printemps est précoce et les étés sont 
chauds. Cela permet à la vigne, aux arbres fruiti ers, aux châtai
g11iers, d'y réussir à merveille ù côté du tabac , du maïs et de. 
céréales et légu111es les plus divers . 
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Une /em1e a/$acienne 

La maison alsacienne 
C'est une maison l>icn caractérisée que nous associons toujours,. 

dnns notre esprit , à l'idée que nous nous foisons de l'Alsace. 
La ferme à cour fermée, que représente le croquis, se rencontre· 

surtout dans la plaine. 
Le pignon est toul'né vers la rue. 

Les bfltiments sont séparés : corps 
d'habitation, porcherie, grange et 

r--....,.-.-,..-.,....,._"rr':/:-p ___ écurie , étables. Le tout entoure la 
g..o cour de la ferme, dans laquelle on 
~~ péni·ll'e par un grand porche. 

i----1 Les murs des bâtiments com-
-11,,~ pl'ennenl les fenêtres du côté de la 

~_...,...,.-""' rue. Tr~s souvent un petit jardinet 
sépnrc la maison de la chaussée. 

VO• S fr\.. 

f'/nu de la ferme 
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Alsacienne& en costume de /81c 
PHOTO E. KOl.8 • ~IULHOUSE 

Les Alsaciens 

Pour lout le monde, le costwne de l 'Alsacienne, c'est le classique 
nœud noir, le corsage de velours noir avec son plastron tout pailleté 
d'or et d'argent, et. la jupe rouge. 

Il y a de nombreuses variantes selon les localités el les religions. 
Le nœud peut être remplacé par un bonnet pailleté ou brodé, noir 
ou en couleur. 

Les hommes sont plus s imples. lis sont rasés, et. portent un cha
peau rond ou un tricorne, une redingote ou une petite veste courlt:' 
ouverte sur un gilet rouge garni de deux rangées de boulons, el un 
pantalon noir. 

Mais ces costumes sont des costumes d'apparat ou de fête. La 
tenue de travail de !'Alsacien est plus simple. Très travailleur, 
il a su tirer parti de la fertilité et des richesses naturelles de son 
pays. 
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La forêt 
PHOTO BŒHRER 

L'exploitation des richesses naturelles 
La forêt d'Alsace 

Elle couvre la 111onlagne et le tiers de la plaine. 

7 

En montagne, les forèts sont plus abondantes au nord qu'au sud . 
. \u nord, elles recouvrent Lous l es sommets. Au sud, elles ne dépas
sent pas 1.000 m. 

Elles sont étagées comme suit : jusqu 'à 800 m., hêtres, chênes, 
chàtnignier 1;; ; de 800 à 1.000 m., sapins mêlés de hêtres. Au-dessus 
de 1.000 m. , quelques hètres rabo11g1·is. 

En plaine, les forêts sont réparties en -i groupes : 
1° la for·èt de llagnenau nu 11 onl ; 
2° la Hardi nu sud sur les alluvions du nhin· ; 
;J0 la forèl tle 1'111 ; 
11° la forê:l du rlhin ; 
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Vue extérieure d'une mine de polo$$e 
Cl,lCHf M.O.P.A. 

La potasse 

Les sels de potasse se sont déposés dans ln c11\"ctlP fom1éP. lors de 
l'effondrement du massif unique. La mn ayan t envahi la dépression , 
l'eau s'évapora et abandonna , comme tians lPs marais salants, du 
sel, de la potasse ; ceux-ci furent recouverts de schistes , d'argile, de 
gravier, amenés par le Rhin et par les tOl'l'cnts vosgiens. (V. B.T. 
n° 67 : La potasse.) 

Le bassin potassique s'étend de ~f ulliousr à Colmar et des Vosges 
à la Forêt Noire. 

Les couches de potasse, épaisses relalive111c11t de 5 m. et 1 m. 50 
en moyenne, se trouvent à une pl'ofoncleur vnriant tic GOO à 1.000 111. 

Le sel de potasse est utilisé comme engl'ais, soi t brut, soit après 
centralisatio11 de sa teneur en chlorure dl' potassium. 

On lui relire également le brome utilisé dans les industries chi
miques. 

Ce bassin potassique est un drs plus i111portants du monde. 
L 'expédition se fait surtout vers l 'Amérique ù partir du port 

d'Anvers. 
L'exploitation de la potasse a donné naissnnce à de nombreuses 

1:ités « champignons ,, oü sont logés de nombreux ouvriers qui sont 
\ enns ln1vniller n11x minr.s . 
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Station de pompage des gisements de pétrole 

PECHELBRONN • S.A.E.M. 

Le pétrole 

011 trouve le pétrole en Basse-Alsace, au nord de Strasbourg, 
dans la région de Péchelbronn. 

Exploité depuis le 18• siècle, les usines ne se sont. développée!"> 
qu 'à par·tir de 1870. 

L'ex traction se fait , soit au moyeu de pompes installées dans 
lès champs, soit pa1· des ga leries de mine. 

Ce pétrole est raffiné sur place. li donne tlu pétrole pour lampes, 
du gazoil, de l'essence, différentes huiles pour machines, et de la 
parnffine. 

La production alsacienne de pétrole atteint envil'On 75.000 tonnes. 
Les usines ne raffinent pas seulement le produit local, mais éga

lement le pétrole d'importation américaine. 
Lee; produits de PiSchelbronn sont clislrihués pa1· la Société des 

huiles ANTAR . 
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Carrière dans le grès oosgien 
PHOTO : LABORATOIRE DE GÉOGRAPHIE PHYSIQUE - SORBONNE 

Les roches 
De nomhreuses carrières exploitent : le granit , le grès, le por

phyre des Vosges. 
Le granit, très dur, sert à la construction de monuments, de

pavés, de bords de trottoirs, de dalles . 
Le grès est utilisé dans la construction ; la cathédrale de Stras

bourg, par exemple, est entièrement en grès rose. 
Le porphyre, roche également très dure, sert à l'empierrement 

<les routes. 
Dans la plaine, des sabli ères el gravières ex traien t. le sa ble el. 

le gravie1· déposés par le Rhin et les afTluents de l'llI a11 cours des 
siècles. 

Ces roches sont utilisées éga lement dans la construction des mai
sons el clans l 'entret.ien des roules. 
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La vigne 
L e i>ignoble PHOTO BŒHRrn 

On clil que la vigne fut i11tl'oduite par les légionnaires romains 
lol's de la conquète et de l'occupation du pays par J. César. 

Elle couvre les collines calcail'es qui bordent les Vosges, de 
Thann à la ligne de chemin de fer Strasbourg-Saverne-Paris. 

Le climat chaud, la bonne expo
sition à l'est, et la sécheresse de 
crs collines, tout cela contribue à 
produire un vin réputé. 

li s'agit surtout de vins blancs. 
De nombreuses petites villes se 

tl'ouvcnt clans cette région . Cha
cu11 c a son vignoble et chaque vi
gnoble ses crus célèbres. Les plus 
réputés sont. le Riesling, le Trami
ne1', le Pinot , le Brand, le i'lluscat , 
le Sylvaner. Ces vins sont destinés 
à la· consommation locale et natio
nale et à l'exportation . Un Institut 
viticole situé à Colmar s'occup_e de 
toutes les questious pouvant. inté
resser la cullure ùe la vigne. 

Production en 1!)37 : 747 .861 bl, 
Région oïtie-0/e alsacienne - dont 131.000 hl de vin rouge et 
• Communes rénommées 616.000 hl de vin blanc. 
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Un champ d e bctlcravcs sucrières 

Les betteraves à sucre 

La culture de la betterave à sucre date de 18 12. C'est une des 
conséquences du Blocus Continental. 

Une sucrerie fonctionne au s ud de Stras bourg. La culture de la 
betterave s'est groupée dans cette région, mais tend à s'étendre 

vers le s ud. 

Près de 5 .000 pla nteurs cultivent une s uperfi cie de 1.042 hec
tares et ont produit,, en 1947, 199.400 quintaux de betteraves. 
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Un champ de tabac 
Cliché C.G.A. 

Le tabac 

Il fut introduit au XVI~ sircle ·ous l'influence hollanda ise. 

La culture, tout d'abord roncentréc autour· de Strasbourg, tend 
ù s'étendre vers le sud, au détriment ùes cultures plus utiles : blé, 
pal' exemple, étant donné que le tabac est tr·rs bien payé. 

JI est livré séché à la manufacture des tabacs de Stl'llslro11rg. 

Surface plantée en 1947 : 2.948 ha. 

Production : 85.831 Qx métriques. 
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H oublonnière 
PH OTO J. KIRCH~!EYE:t - MULH OUSE 

Le houblon 

JI fui introduit d'Allemagne en 1800 ; mais sa culture ne se 
développe qu ·à partir de 1884. 

Il es t actucllcmcut cullivé dans la région nord de Strasbourg et. 
entre dnns la compos ition de la uièrc fabriquée par les nombreuses 
brasseries de la grnnde cité alsacienne. 
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Le houblon en Alsace 

l , L~ cult_ure de l~ liane parfumée 
a pns 11a1ssance a Haguenau. La 
chl'onique a conservé le nom du pre-
1nicl' planteur, un certain Heinum, 
qui éleva quelques pieds dans sou 
jardi11 en 1805 . Liu brasseul' de Ha
guenau l ' imita, par une plantation 
en plein champ. La première récolte 
digne de ce nom eul lieu en 1812 ; 
elle 'élevait à 1.100 kg. Peu à peu, 
la culture se développa, s'étendant 
sur des prail'ies arides de faible 
valeur jusque là, remplaçant ail
leul's la garance que la co11curl'ence 
du midi menaçait. En 1816, on 
comptait :i09 .745 pieds de houblo11 . 
Devant ce succès, le no111bre circ· 
pla11te11rs s'accroissait ; la proclu r
tion s'éte11clait .iusqu 'ù Wissem
bourg .... Les perches ont, en Alsace, 

-~~ ___ _i une longucu1· inconnue en France : 

Fleurs de houblon 
rHoro J. KIRCHMEYER • MULHOUSE 

10 ù 12 mètres au lieu de G à 8 ; 
il en faut 2.500 ù l ' hectare et, r ha-
que nnnéa, il faut en renouveler la 

dixième partie; c 'est pourquoi on remplace de plus en plus les per 
ches par des rangées de fil de fer. 

La récolte n'est pas entièrement consommée dans Je pays, malgré 
le nombre et l'importance des brasseries. L 'Alsace-Lorraine envoie 
environ 20.000 quintaux en Belgique, 9.000 en F'rance, 5.000 en An
gleterre, 1.600 dans les autres pays continentaux . 

Le houblon est Je charme et la poésie de la plaine alsacienne. 
Grâce à lui , les campagnes du Bas-Rhin ont un caractère pittoresque 
que ne connait. pas la plaine de la Ilaute-Al sace; les perches enguir
landées de lianes forment de petites forêts en miniature, très luxu
riantes et vertes, et l 'époque de la cueillette des cônes rappelle pa1· 
sa gaité les tahle1111x de la vendange. Les hautes perches arrachées 
sont posées sur des chevalets et les ouvriers et les ouvrières coupent 
avec précaution les cônes j aune. , blonds ou dorés. Tout le monde. 
même les infirmes, peut se livrer à cette occupation facile. Le pro
duit. de la cueillette est placé dans de grands paniers ou des sacs 
pour être porté au séchoir, soit dans les fermes, où de grands han
gars sont disposés à cet ell'et , soit clans de véritables établissements 
industriels, cou11ne ceux de Haguenau, où la siccité s'obtie11t à l'aide 
de calorifères modérément chauffés . 

D'après Voyage en Alsace, d'ARDOUIN et D UMAZ.E:T. 
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La moisson en A /sace 

RADIO ~'EJSS PHOTO - MULHOUSE 

Les céréales 

Le sol alsacien est très favorable à la culture des céréales. 
Les terres qui s'étendent le long de l' lll et des collines du vigno

ble, soul très riches et produisent beaucoup de blé. 
E11 J 947 : 3G.OOO !ta, 332 .000 quintaux. 
L'orge est également beaucoup cultivée. Elle entre dans la fabri

cation des nombreuses bières alsaciennes. 
En 1947 : 26.100 ha, 368.800 quintaux. 
Le seig le qui entre aussi dans la fabri cation , a donné, en 1947 

\J.300 ha, 112.000 quintaux. 
L'avoine est utilisée pour l'a limentation des chevaux : en 194-7 

24.3!>0 ha, 290.4"50 quintaux. 
Le climat chaud permet la culture du maïs, utilisé pour l'a lime11-

1ation de la volaille el le gavage des oies. 
En t 947 : 2.900 ha , 29.526 quintaux. 
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Principaux centres de cultures mara1cl1èrc!s 

Les cultures maraîchères et les fruits 
Les cultures maraichères se développent surtout autour des gran

des villes : 
Strasbourg, Sélestat, Colmar, ~lulhouse, Bâle. Elles sont plus 

développées au sud qu 'au Nord . 
Les produits cultivés sont éga len1ent export és \1ers la Suisse, le 

Luxembourg, la Safre, ln Belgique. Certa inrs régions se sont spécia-
lisées, par exemple : . 

les asperges: région de Colmar, Strasbourg, Bâle ; 
les choux : région de Strasbourg ; 
les oignons: rég ion de Sélestat , de Bàle ; 
les salades : Colmar. 
Surfaces cultivées en 1!)47: 6.158 hectares. 
La richesse du sol, le elimat favoral.Jl e permettent la culture de · 

tous les fruit s. JI n'y a pas de région bien spécialisée pour une sorte 
cle fruit. 

Renommées sont les cerises , les u quetsches 11 qui servent à la 
fabri ca tion d'eaux de vie réputées: Kirsch et Quetsches d'Alsace. 
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Un banc à broc/1cs dans une us ine textile 

PHOTO UEBERSCHLAC 

L'industrie de l'homme 
Industrie textile 

La facilité des communications avec les pay-; du Nord el avec les 
porls d'Anvers et d'Hambourg permit aux Alsaciens d'installer dans 
leur pays déjà si riche une industri e texti le très prospère : celle des 
.toiles eL cotonnades imprimées dans la région de Mulhouse eL à 
Mulhouse même. 

Cette industrie s'est fortement développée et, aujourd'hui, les 
·centres textiles alsaciens (Mulhouse, Thann, Guebwiller , Munster) 
ont, à eux seuls, le 1/4 des métiers à li sser de l'ensemble de la 
Frnnce, plus de la moitié de ses machines à imprimer, et fournissent 
presque autant de cotonnades que les autres provinces réunies. 

L 'emploi des colomnts pour l ' impression des tissus provoqua 
dans la région de Mulhouse le développement des industries 

-chimiques. 
Le développement de la cons! ruct ion mécanique fut éga len1e11 t 

·aigui llonné par l'industrie textile (fabrication de llléti ers, chaudières, 
-elc .. . ) 

De même se sont développées les industri es annexes des produits 
•Chimiques (teinture) et des constructions mécaniques (mét icr ù tisser). 
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Un troupeau d'oies 

PHOTO BRAUN le c1• - MULHOUSE 

Industries alimentaires 

a) Le fromage « de Munster ». - Il est fa briqué dans les Vosges 
:avec le lait des nombreuses yaches qui pâturent dans la montagne, 
.de mai à octobre 

b) Les conserves alimentaires. - Elles utilisent les produits 
.agricoles : choux (choucroute), asperges, haricots, fruit s et le foie 
.des oies, qui s'élèvent par grands troupeaux ; ln chair dPs porcs. 

L'Alsace est. réputée pour sn hil•rr . 
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L'usine hydro-électrique de Kcmba 

Utilisation des forces naturelles 

Le Rhin torrentueux, source d'énergie électrique . 
. \ son entrée dans la plaine d'Alsace à Bâle, le Rhin a encore· 

l'aspect. d'un torrent. La pente est encore forte jusqu'à Strasbourg, 
son colll'ant rapide. 

On a prévu son aménagement et la construction d'un grand canal 
su r la rive gauche du fleuve destiné à l'amélioration de la navigation 
et à la production d'énergie électrique. 

Ce cana 1 aura 1 L km. de long et sera divisé en 8 biefs séparés 
par des chutes tic 11 à 16 m. 50. Là seron t installées des écluses et 
une usine élecl 1·ique. Crs 8 usines donneront environ 700. 000 kw . 

La premii>re de ces usines fonction ne à Kembs. 
La quantité de courant fournie étant insuffisante, une station· 

d'acc:u111ulation par pompe a été construite aux Lacs Diane et Noir, 
dans les Vosges. Pendant les heures de grande consommation, l'eau
clu Lac Blanc se déve1·se dans le Lac Noir, et fournit le courant 
supplémentaire. 

Le courant fourni par I<embs et le Lac Noir est déversé sur le 
réseau d'interconnexion, et réparti dans toute la France. 
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Une porlie du port de S tro&bourg 

Utilisation des forces naturelles 

Le Rhin assagi, grande voie fluviale. 
- -

La position de St rashourg au cn1Trfo11r des tlcu:-. voies, \. S. et E. 
O. , a fait tle cette ,·ille un tri·~ gra11cl port fluvial , la u plaque 
lournante des échanges commr.rciaux ruropéens. u 

Le port <le Strasbou1·g s'est beaucoup développé au eours du 
siècle dernier. Les marchandises qui entrent et sortent sont : le 
charbon de la Ruh1· ; le minerai de fer de Lorraine ; le pétrole ; la 
potasse li' Alsace ; les céréa les ; sel el sourit> de Lorrni11e ; bois ; 
t:iment ; roches (granit , grès) ; \•in. 
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Port de Strasbourg 

TRAFIC EN AOUT 1947 

THAPIC flHENAN Et1trées : 

Charbons . . . . . . 192.55-i T .... \Il .: 34.087. - Holl. : 11.788. -

Cé•t·rulPS ...... . 

11 ~ ·droca l'lmmnt s 

P rod. i ttd llSI. .. 

Mot. const. .... 

E11grn is ...... . 

Di vers (bois-fer). 

Bel. : ·iG .47!.l. 

'l.~.757 T .. . Il ol I. : OLO!lG. netg.: 6.70l. 

18.!J70 'I' . .. Hol l. : 13.139. Belg.: 5.83 1. 

9.628 T .. . Holl. : 8.756. Bclg. : 84.9. -

Suisse : 23. 

7.64.9 T ... Holl. : 1.803. - Belg. : 4..949. -

.\Il . : 8!.17 . 

G./~83 T ... ll oll . : .ï.70!J. .\Il. : 77~. 

Prod. fab . - ~lat. Prern. : l 3.G87 T. 

Total : 273.728 T. 

Sorties : 

Pota sse . . . . . . . 32.37-1 T ... 27.7117 Belg. - 7.624 Holl . 

H~1clroca rh11r . . . . 8.401 1'.. . Suisse. 

Pr . fllb. méta l. . ~I. 767 T... Belg. - Holl. - Suisse. 

~onde 3.655 T . . . Helg. - ll oll. 

Di vers 8.277 T ... (Y compl'is 1.787 T. Suisse.) 
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NOMBRE DE BATEAUX 

arrivés partis 

Chalands . ..... . . 
Automoleur·s ..... . 
Vapeurs . ....... . 
Remorqueurs .. .. . 
Péniches .... . ... . 

360 
1~60 

20 
17!) 

147 

1 f 6(i 

TRAFIC CA:\A llX 

373 
30!1 
20 

179 

877 

Entrées Canal Marne au Rhin Canal Rhône 

~latériaux rie conslr ... 10.214- T. 
Charbons .......... . 
Prod. fah. mét. .... . 

7.187 T. 
6.306 T. 

4.848 
7. 129 
6.306 

Soude . . . . . . . . . . . . . . 2.766 T. 2.76(1 
.\11ll'es 1rn11·eh1's ..... . 4. 127 T. 

Total .... 30.600 T. 

Sorties 

Charbon<; .. . ........ 46.206 T. 
Céréa les ........ . . . 13.967 T. 

1-lydroral'bul'rs . . . . . . . 8.628 T. 

Procl11ils ag l'i c:ol e~ . . . i .'185 T. 
.\l alél'ia ux de C'ons lrm.. 4. 121 T. 
Hoi. pl'OCI. i11d .... . .. 17.786 T. 

Total .... !l5 . 19:l T . 

BATEAU.\ 

Péniches 

Al'l'ÎVP(:'<; ... . 22fi 
Sol'lics .... . :177 

18.86() 

18:1 

2. \ .)8 

Moteurs 

130 
~fi 1 

5.366 
!18 

27.340 
13.967 
8.H5 
4 .&85 
1 . fi6:1 



L'ALSACE 

'? i#,r,,,,s 
tt'adu /11,, 
c1i•il~ 

.c.:.llc //( f: I S~o ..... ,,_, 

L a grande voie naturelle qu'est /'A IMce a été utilisée au maximum 
par les hommes (roules, voies flu viales, c he min de Jer, avion) 

L'Alsace · ses perspectives d'avenir 

IJ11t>llr riC'IH' l't;~ÎOll , grà C' f' Ù J"aclÎ\' Îlt~ df' -..p-., ltal1itanh q11i 0 111 Sii. 

111algrr le!-> invasion. el les g11Prrrs. ln 1·cndrc si prospère ~ 

Qtwllr suprrlw contréf' cllt' dC'\'icnrlra lr jour où l'horizon poli
liq11e. rl r borrassr ilC' tout nuagf' . ri t• loulr (•vPnlua lil r rl r g11P1Tt'. l11i 

pernwttrn rlc donr1t'r, dH11s la paix , lottt son rrnclcmPnt ! 



Dans la même collection 
(Su ile) 

104. Les arbres et les arbustes de chez 123. Le Cambrésis. 
nous. 

1 05. Sur les routes du ciel. 
106. En plein vol. 
1 07. La vie du métro. 
108. La bonneterie. 
109. Le gruyère. 
11 O. La tré filerie. 
111 . La cité lacustre. 
112. Le ma"1s. 
113. Le kaolin. 
114. Le tissage à Armentières. 
115. Construction du mé tro. 
116. Dolmens et menhirs. 
1 17 . Les auberges de la jeunesse. 
118. La Mirabelle. 
119. Dar Chaâbane, village tunisien. 
120. Alpha, le petit noir de Guinée. 
121. Un torrent alpestre : l'Arve. 
122. His toire des mineurs. 

124. La Gare. 
125. Le pet it pois de conserve. 
1 26. Le cidre. 
127. Annie la Parisienne. 
128. Sam, esclave noir. 
129 - 130 - 131. Bel o iseau, qui c~-tu ? 
132. Je serai marinier. 
1 33. Le chanvre. 
134. Mont Blanc, 4.807 mètres. 
135. Serpents. 
136. Le Cantal. 
137. Yantot, enfa nt des Landes. 
138. Le riz : 

* 
La brochure : 40 fr. 

La collection complète : remise 5 % 



Le gérant : C. FREINET 

• 
IMPRIMERIE A:GITNA 
27, rue Jean-Jaurès, 27 
CANNES (Alpes-Marit.) 
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