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Montreuil, 
patrimoine 4 4 

industriel 

Grandes usines, ateliers. Situé à la limite sud du département de la 
immeubles a maisons Seine-Saint-Denis, au contact du XXe arron- 

particulières forment le dissement de Paris et du Val-de-Marne, 
paysage composite du centre 

du Bas-Montreuil. 
Montreuil occupe une partie de la plaine est 
de Paris, ainsi qu'un plateau plus élevé qui 
délimite l'amphithéâtre au pied duquel le 
village s'est constitué. 
A partir du milieu du XiXe siècle, ce village 
à la vocation horticole connaît un mouvement 
d'indusmalisation qui, en quelques décennies, 
va induire une urbanisation massive et bou- 
leverser le paysage communal. Cette évolution 
s'inscrit bien sûr dans l'histoire industrielle de 
Paris et des communes de la première cou- 
ronne au cours des deux derniers siècles. Mais 
dans cet ensemble, Montreuil présente des 
caractères particuliers que l'on peut schéma- 
tiquement attribuer aux caractères du site, de 
sa situation et des activités déjà présentes. 

Le relief contrasté du site, en partie enclavé 
entre les buttes et le bois de Vincennes, ainsi 
que l'absence de voies navigables ou ferrées 
tiennent à distance les industries lourdes, 



chimique et métallurgique qui constituent à 
partir du milieu du XIXe siècle la majeure 
part des implantations industrielles de l'ac- 
tuel département de la Seine-Saint-Denis. 

En revanche, la situation de Montreuil, 
proche des quartiers industriels des nouveaux 
arrondissements parisiens du XIe et du XXe, 
est favorable à l'industrialisation. En effet, à 
partir du Second Empire, poussée par la 
croissance urbaine de la capitale, une partie 
des activités artisanales et industrielles de ces 
quartiers franchit les fortifications et s'im- 
plante extra muros. Elles conservent en par- 
ticulier des liens étroits avec les quartiers de 
la Cité, des Halles, ainsi qu'avec le faubourg 
Saint-Antoine, qui absorbent la majeure par- 
tie de leur production. 
Celle-ci est très diversifiée : peinture et ver- 
nis, feutre et fourrure, ameublement, pianos, 
poupées de porcelaine et jouets en métal, 
machine-outils, alcools et confiseries, pièces 
de radio ... Les entreprises qui les produisent 
requièrent une main-d'œuvre qualifiée et des 
techniques élaborées. Les ouvriers et les arti- 
sans qui y travaillent sont également issus de 
Paris. Ils apportent des savoir-faire extrême- 
ment variés, combinant artisanat et industrie. 

Carte postale publicitaire 
pour la confiserie Krkrna, 
création de Vercasson d'après 
un dessin de Jean d'Ylen (vers 
1930). Musée de l'histoire 
vivante. Montreuil. 



Carte postale publicitaire des Enfin, l'implantation de l'industrie ne se fait 
Nkslumeau présentant les pas sans une certaine résistance de la part 

primes I ' ~s i r iOn  des jardiniers montreuillois organisés pour 
de 1900. Musée de l'histoire 

vivante, Montreuil. 
approvisionner Paris. Ces arboriculteurs, hor- 
ticulteurs, maraîchers et vignerons, dont les 
activités constituent un système de produc- 
tion complexe et à la rentabilité élevée - dont 
témoignent encore murs à pêches et maisons 
d'horticulteurs - , sont peu enclins à se lais- 
ser déloger par l'industrie. Cette dernière éli- 
mine d'abord les cultures les moins prospères, 
et gagne du terrain parcelle après parcelle. 
La transition dure près d'un demi-siècle, pour 
s'achever vers 1930. 
La prégnance de ce socle agricole n'est pas 
sans conséquence sur la forme de l'industria- 
lisation. En dissuadant les entreprises dévo- 
reuses d'espace, elle a favorisé l'implantation 
de petites unités ayant une faible emprise au 
sol. En 1950, Montreuil compte ainsi près 
d'un demi-millier d'établissements de petite 
taille, parfois à la limite de l'artisanat, tandis 
que les grands sites - une centaine environ - 
sont moins importants et moins nombreux 
que dans le reste du département. 

Ce tissu industriel particulier, plus proche 
par bien des aspects de la configuration 
parisienne que des grandes concentrations 
usinières des banlieues nord et ouest, a 
marqué le paysage communal. Aujourd'hui, 
malgré le mouvement de désindustrialisa- 
tion et les mutations urbaines, les traces et 
les témoins de cette période sont encore 
nombreux à Montreuil. 



Historique 
La compréhension du tissu industriel actuel de 
Montreuil passe par une lecture chronologique 
de l'industrialisation de la ville. 

1820-1880 : 
les premières fabriques 

L'implantation précoce de quelques usines dans 
le premier quart du XIXe siècle ne doit pas 
faire illusion. Jusqu'en 1850, l'activité de la 
commune reste essentiellement agricole. Les 
travaux des champs occupent alors près de 
neuf personnes sur dix. Second secteur d'acti- 
vité, l'exploitation artisanale des carrières de 
gypse des Beaumonts et des Guilands est alors 
induite par la construction et l'entretien des 
murs à pêches. A cette date, l'industrie ne 
compte que cinq établissements de plus de cinq 
ouvriers, dont la M e r i e  Guérin-Matière, fon- 
dée en 1840, sans doute attirée par la proxi- 
mité du vignoble et des cultures fruitières. 

Le changement s'amorce à partir du milieu du 
Second Empire. En 1870, Montreuil compte 
une quarantaine d'usines, auxquelles une usine 
à gaz fournit éclairage et énergie. Elles sont 
pour la plupart issues de la capitale et leur pro- 
duction est destinée à l'industrie et à la consom- 
mation parisiennes. Elles se répartissent autour 
de trois branches d'activités, la chimie, les arts 
du feu et l'ameublement. 

L'industrie chimique regroupe des fabriques 
de peintures et vernis, des distilleries, ainsi 
que des tanneries et des peausseries. Les pre- 
mières élaborent des vernis, des siccatifs, des 
peintures pour le bâtiment et le papier peint. 
Elles fournissent aussi les acides et les vernis 
nécessaires aux peausseries et aux tanneries. 

L'entrée du souterrain d'accbs 
au front de taille. Les 
wagonnets sont tirés par des 
chevaux Carte postale, 
Mu& de i'histoire vivante, 
Montreuil. 



Vue générale de i'exavation A 
ciel ouvert des amères 

Morel, vers 1910. Les grands 
travaux parisiens favorisent le 

développement de trois 
grandes carrières de plâtre et 
de briqueteries exploitant les 

coucher d'argile interstitidles. 
Leur exploitation s'arrêtera 

vers 1920. Carte postaie, 
Mus& de l'histoire vivante, 

Montreuil. 

Celles-ci offrent à la sellerie, la maroquine- 
rie et la carrosserie des produits semi-finis de 
qualité : poil pour feutre, cuir verni. Certains 
établissements combinent la tannerie, le cor- 
royage (qui prépare le cuir à recevoir le ver- 
nis) et le vernissage, et disposent parfois de 
leur propre laboratoire de chimie. Enfin, un 
petit nombre d'établissements traite les déchets 
de l'industrie du cuir (os, peau et graisse) et 
produit des colles, des savons et des engrais. 
La parfumerie Vibert, qui fabrique parfums 
et cosmétiques, complète ce premier groupe. 
Ces usines, dont les fosses de tannage et de 
décantation, les séchoirs et les dépôts occu- 
pent des superficies importantes, se regrou- 
pent à proximité de Park, dans la partie ouest 
du Bas-Montreuil, vers la rue de Saint-Mandé 
et le long des rues de Paris et de Lagny. Eiles 
se trouvent alors à l'écart des habitations. 

Les arts du feu, dont l'arrivée a peut-être 
été favorisée par le savoir-faire des artisans 
chaufourniers des carrières de plâtre locales, 
comprennent des fabriques de porcelaine et 
des verreries. La production est diversifiée : 
vaisselles, objets décoratifs, miroirs, pièces 
d'optique et flaconnage. Produisant les têtes 
et les mains des poupées, les porcelainiers 
sont alors au cœur des différentes activités 
qui concourent à la fabrication de poupées. 

La fabrique de porcelaine Samson et la 
Verrerie de Montreuil en sont deux représen- 
tantes importantes. Les fabriques de œramique 
se groupent au centre du Bas-Montreuil, au 
sud de la Croix de Chavaux et vers la rue 
Kléber, à l'écart des usines chimiques. 



Les activités liées à l'ameublement forment Entrée de la parhimerie 
un ensemble hétéroclite et souvent artisanal, Vibert 128. rue de Paris. vers 

qui regroupe des corps de métier très divers : Carte ponale Musée de 
l'histoire vivante, Montreuil. ébénisterie, tabletterie, céramique, maroqui- 

nerie. Ces entreprises produisent non seule- 
ment des meubles, mais aussi du papier peint, 
des bronzes et des porcelaines décoratives. des 
fleurs artificielles (en porcelaine ou en papier), 
des vases, des lampes ... A cet ensemble, dont 
la production va de la pacotille au luxueux, 
s'ajoutent les articles de Paris, foule de petits 



plâtre fin pour les dkorateurs 
et les ateliers de céramique. 

Les fours de l'atelier de 
ramollissage du verre de la 
Sociétb des lunetiers, vers 

1900. Carte postale, Musée de 
l'histoire vivante, Montreuil. 

objets constituée de bibelots, articles de bazar, 
jouets. A la diversité des produits répond celle 
des matières employées : bois précieux, corne, 
ivoire, os, cuir, mais aussi papier, fer blanc, 
et bientôt caoutchouc, celluloïd et les pre- 
mières résines de synthèse. 

Comme à Paris, d'où sont issues directement 
ces activités, le travail s'effectue au sein de 
petits ateliers situés dans les arrière-cours ou 
à domicile, par des façonniers qui réalisent 
une partie de l'ouvrage pour le compte d'en- 
trepreneurs et de commissionnaires. 

Pour bon nombre d'entreprises parisiennes, 
l'installation en banlieue est l'occasion de 
réorganiser la production. Par exemple, 
lorsque la maison Jumeau - fabrique de pou- 
pées en porcelaine fondée à Paris en 1840 - 
s'installe à Montreuil en 1869, elle répartit 
son équipement dans deux usines séparées 
pour réduire les risques d'incendie : au 64, 
rue François-Arago, se trouvent les fours où 
sont cuites les têtes en porcelaine ; l'usine 
du 152, rue de Paris regroupe quant à elle 
toutes les opérations de fabrication des 
pièces détachées (yeux, corps, trousseaux, 
perruques ...) ainsi que les ateliers d'assem- 
blage jusqu'au conditionnement. 
A Montreuil, ces fabriques de la première 
génération sont de caractère souvent artisa- 
nal. Ainsi le travail des fabricants de poupées 



est encore en grande partie manuel : les yeux 
en émail fondu au chalumeau sont réalisés à 
la pièce, les dents en porcelaine sont collées 
une à une, et les corps sont en peau d'agneau 
cousue à la main. La main-d'œuvre est donc 
très nombreuse : vers 1890, près d'un mil- 
lier d'ouvriers concourent à la réalisation des 
300 000 poupées qui sortent annuellement 
des usines Jumeau. 

1880-1914 : 
la " belle époque " de l'industrie 
A partir de 1880, l'industdkation de la com- 
mune prend une nouvelle ampleur : plus de 

Papier à en-tête de Susine de deux cents établissements nouveaux s'irnplan- collet frèm Ne de 

avant 1914. crOiSSanCe la République, vers 1880. 
d'une diversification sensible des activités. d m e n t a l e s  de 
C'est dans ce vivier de compétences variées, h Seine-SaiM-~enis. 
dès le tournant du siècle, qu'Ede Raynaud, 
pionnier du dessin animé, George Meliès et 
Charles Pathé, créent les premiers studios 
du cinéma naissant. 

La recherche d'une production de masse à 
moindre coût amène une nouvelle évolution de 
l'organisation du travail. A la phase de conœn- 
tration succède celle de la mécanisation. C'est 
lecasdanslapeausserie,danslamétallurgie,la 
menuiserie et surtout dans l'industrie du jouet. 

L'usine d'ameublement des 
Meubles modernes (vers 1910). 
Papier à en-tête, Archives 
départementaies de la Seine- 
Saint-Denis. 

Papier à en-tête de Susine 
de colles Bonnefoy & 
Wnder, successeurs de 
Totin irères, vers 1920. 
Archives departementales 
de Seine-Saint-Denis. 



Usine de peausserie C. 
et E. Chapal frères et cie 
Le laboratoire de chimie 

où s'élaborent les 
teintures (1930). 

Photographie, collection 
particulière. 

Dans le domaine de la menuiserie, les condi- 
tions de travail liées aux machines dans ces 
nouveaux établissements provoquent la colère 
et le mépris des ouvriers ébénistes, forts de leur 
savoir-faire, mais inquiets de cette concurren- 
ce. Ils baptisent ces usines où les ouvriers n'ont 
pas plus de compétences que des "tourneurs 
sur pommes de terre" du nom explicite de 
" Cayenne ". Par référence aux autres bagnes, 
Montreuil, mais aussi Bagnolet et Les Lilas où 
s'installent des usines similaires, deviennent 
" Biribi ", " le Tonkin " et " Madagascar ". 
Fernand Bournon écrit en 1906 que " les 
usines de Montreuil se répartissent dans les 
classes les plus diverses, avant d'ajouter qu' 
" il est presque impossible d'assigner [...] à 
une catégorie d'industrie la prédominance sur 
les autres." A l'analyse, l'ameublement occu- 
pe le premier rang, avec une quarantaine 

Une mécanique d'établissements. Aux ateliers des premiers 
sur le chantier de bois de la 

scierie Guyot au 90, rue temps sont venues s'ajouter des usines de 

MaKeau (1920). menuiseries industrielles, des scieries et des 
Photogaphie, collection usines de bois de placage, comme la Société 

particulière. parisienne de bois tranchés et déroulés, qui 



succède en 1894 à la scierie Cavillet, au 84, 
rue de Lagny. Une usine de pianos, I'établis- 
sement Klein, 26, rue Robespierre, complète 
ce tableau à partir de 1901. 

I 
Favorisées par le développement des usages 
industriels des colorants de synthèse, les 
industries de la chimie et du cuir verni 
comptent trente nouvelles unités, dont les 
peausseries Chapal, Jumel et Jossier, et les 
usines de produits chimiques Totin, Leroy 
ou Hoerner, "fournisseur exclusif de la 
peinture pour la réfection de la tour Eiffel". 
La production s'oriente vers de nouveaux 
matériaux : le celluloïd (depuis 1870), puis 
la bakélite (en 1907), qui remplacent bien- 

Un atelier de pr@ntion tôt la corne et l'ivoire sur les établis des 
des peaux de lapin (1930). 

fabricants d'articles de Paris. Photographie. collection 
particulière. 

Dans le domaine de la peausserie, de nou- 
veaux procédés de teintures permettent de 
développer la production de fourrure d'irni- 
tation, et le travail spécifique de la peau de 
lapin prend une ampleur nouvelle. Une 
trentaine d'établissements se partagent les 
différentes étapes de la fabrication du 
feutre de chapeUerie et de la fourrure d'imi- 
tation, et amènent ainsi Montreuil au pre- 
mier rang national, avec plus de la moitié 
de la production française. 

dégraissage des peaux 
(1930). Photographie, 
collection particulière. 

Carte postale de 
Georges Goursac di 
Sem, vantant les 
différents usages de la 
peau de lapin (1930). 
Collection particulière. 



Couverture d'un catalogue 
des trains JEP (vers 1950). 

Mus& de l'histoire vivante, 

La production de matière première pour la 
chapellerie représente la part la plus impor- 
tante et absorbe les deux tiers des peaux. 
Une fois la peau débarrassée des déchets 
tels que pattes et oreilles, puis passée dans 
une solution de nitrate de mercure, le poil 
est rasé et destiné aux usines de feutre. Les 
usines de colle animale utilisent les chutes 
de peaux et les déchets servent d'appoint 
au fumier des horticulteurs. 

Les plus belles peaux sont réservées à la four- 
rure d'imitation. Par une succession d'opé- 
rations qui peuvent durer plusieurs semaines, 
les peaux apprêtées (tannées puis foulonnées) 
sont teintes par une alternance de bains et 
de brossages. L'utilisation de teintures telle 
que l'aniline permet d'imiter les fourmes les 
plus rares avec une régularité que le travail 
artisanal antérieur n'atteignait pas. Docile, le 
lapin se métamorphose en ragondin, en zibe- 
line, et prend des appellations dont la fan- 
taisie même est un gage d'honnêteté, telles 
que castorette, léopard de la Baltique, phoque 
électrique ou visonnette. 

Dans l'industrie du jouet, où une vingtaine de 
nouvelles fabriques de poupées ont vu le jour, 
l'exemple de Jumeau est là encore éclairant. 
Après sa fusion en 1899 au sein de la Société 

L'atelier d'emboutissage de 
piéces détachées de I'usine 

des Jouets de Paris. C'est dans 
ces ateliers qu'étaient réalisés 

les jouets en métal estampé. 
Vers 1930, l'usine consomme 

quotidiennement jusqu'i 10 
tonnes de feuillard, fine tale 
métallique dans laquelle les 

pièces sont estampées et 
découpées. Photographie, 

collection particulière. ! 



Poupée Bru de 1909. La 
sociéte Bru, très 
réputée, a participe A la 
fondation de la SFBJ. 
producvice des 
différentes marques de 
ses sociétaires. 
Collection particuliére. 



française de bébés et jouets qui regroupe d'irn- 
portantes maisons parisiennes sous le contrô- 
le d'un actionnaire majoritaire allemand, 
Fleishmann, les méthodes de production chan- 
gent du tout au tout. La pâte des têtes en por- 
celaine est coulée au robinet, les corps en 
papier détrempé sont moulés sous presse, les 

a yeux sont débités à la machine. La producti- 
vité est multipliée par vingt : 150 ouvrières 
suffisent pour réaliser près d'un million de 
poupées par an. Toutefois, vêtements et parures, 
parfois luxueux, sont réalisés en pame à l'ex- 
térieur par des ouvrières à domicile. 
Présente à partir de 1890, la ferblanterie pro- 
duit par emboutissage soit des boîtes métal 

C 

Jouets en métal des Jouets de 
Paris. Destinés h une clientèle 

aisées. certains jouets 
particulièrement élaborés ont 

vu leur  leur s'accroître 
auprès des collectionneurs. 

(a) La Bugatti de 35 cm, 
produite de 1928 h 1939. 

Collection particulière 

(b) L'hydravion de 50 cm, 
produit de 1934 à 1966. 
Collection particulière. 

(c) Le tramway de la gare 
de l'Est, reproduction 

fidèle de 28 cm des 
motrices L de la Société 

Parisienne des Transports 
en Commun (1931-1939). 

Collection particulière. 

(d) Le monoplan 
Dewoitine, produit de 

1933 à 1955. Collection 
particulière. 

liques destinées aux fabricants de couleurs ou 
de cirages, aux usines de produits pharma- 
ceutiques et aux confiseurs, soit des jouets en 
métal. Dans cette branche, le coût élevé des 
machines-outils entraîne une succession de 
fusions entre anciens concurrents. De grandes 
sociétés apparaissent, comme les Jouets de 
Paris, fondée en 1902 par une quinzaine de 
fabricants parisiens de jouets en métal. Ruinés 
par l'incendie en 1909 de leur usine de 
Montreuil construite un an auparavant, les 
Jouets de Paris sont alors absorbés par la 
Société industrielle de ferblanterie, qui recons- 
truit derechef l'usine sous le sigle JEP. Les 
entreprises Dreyfus et Syam, Lefebvre et 
Villain, Camelin, sont des représentants 
importants de cette activité qui compte une 
vingtaine d'établissements en 1914. 

A partir de 1910, des entreprises de construc- 
tion mécanique, telles que Sebin, Castella, 
Laubeuf ou les Ateliers de Montreuil, se consa- 
crent à l'équipement industriel ainsi qu'aux 



infrastructures urbaines. Sebin se spécialise dans 
la construction des usines à gaz et des centrales 
électriques tandis que les Ateliers de Montreuil 
réalisent les charpentes métalliques du métro 
aérien. L'entreprise Laubeuf, originaire de 
Chatou et installée au 124, rue de Lagny en 
1911, compte de nombreuses réalisations dans 
l'ancien département de la Seine. Elle travaille 
notamment pour la firme Pathé, à Vincennes 
et Chatou. A Montreuil même, elle participe 
en 1927 à la modernisation de l'usine de pla- 
cage de la Société parisienne de bois tranchés 
et déroulés, sa voisine rue de Lagny. 

Le Bas-Montreuil, quartier usinier, 
quartier ouvrier 

La première vague d'industrie investit le Bas- 
Montreuil. Elle se propage le long des rues de 
Paris et de Lagny, et, entre ces rues, occupe les 
transversales qui les relient, voies improvisées 
sur les chemins de desserte ruraux. A l'est du 
Bas-Montreuil, audelà de la rue de Vincennes, 
elle suit la rue de Fontenay (aujourd'hui rue 

Vue du Bas-Montreuil 
vers 1910 : usines, petits 
immeubles, maisons 
particulières se côtoient 
entre les espaces encore 
consacrés à la culture. 
Carte postale, Musée de 
i'histoire v'nrante, 
Montreuil. 

En 1910, un des trois 
gazomètres de i'usine à 
gaz. édifiée en 1870 par 
la société Eiiel. Carte 
postale, Musée de 
i'histoire vivante, 
Montreuil. 

de Stalingrad) malgré la résistance du nouveau 
quartier Carnot qui tente avec un certain suc- 
cès de garder son caractère résidentiel. Vers le 
nord, elle contourne le bourg ancien et gagne 
le bas du coteau, vers l'avenue Pasteur. 
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1 Carte des Mknents industiels reperes en 



Cette expansion entraîne des changements pro- 
fonds pour la commune. De 13 000 habitants 
en 1872, la population passe à 32 000 en 1896 
et a décuplé en un siècle. La majeure partie, 
venue de province via Paris, s'installe dans le 
Bas-Montre4 alors parfois appelé le Nouveau- 
Montreuil, quartier à la fois usinier et ouvrier. 
La croissance de l'industrie trouvent rapidement 
un écho dans la vie municipale, jusque là assu- 
mée par des notables proches des homcultem : 
dès 1872, Arsène Chéreau, patron d'une ver- 
rerie d'optique, devient maire. En 1900, c'est 
le distillateur Ariste Hémard qui lui succède. 
L'infrastructure urbaine et industrielle s'étoffe. 
Dès 1890, la Compagnie parisienne d'air com- 
primé, qui fournit une force motrice à I'indus- 
trie, alimente la commune. En 1899, un dépôt 
de tramways est édifié entre la rue Cuvier et la 
rue de Lagny, tandis que l'usine à gaz s'agran- 
dit et s'adjoint une centrale élecmque en 1905. 

A cette date, l'industrie de Montreuil est desser- 
vie par les gares de marchandises d'Avron, de 

et de Charonne, ainsi que, vers le sud- 
est, par les ports fluviaux de la Seine et de la 
Marne. De plus, depuis 1875, le tramway favo- 
rise les migrations quotidiennes : une part de la 
population de Montreuil travaille à Paris, tandis 
que les usines de la commune recrutent leur 
main-d'œuvre dans un large bassin d'emploi. 

Si la Grande Guerre arrête pour un temps les 
constructions d'usine, l'activité est stimulée par 
l'effort de guerre, au prix parfois d'étonnantes 
reconversions. Les Jouets de Paris fabriquent 
désormais des casques ; la peausserie Chapai fait 
jouer ses relations outre-Atlantique et acquiert 
une cinquantaine de tours afin de produire des 
affûts de canon de 75. Enfin, des usines de I'est 
de la France se replient à Montreuil, telle la 
Fonderie de la Marne qui quitte Reims en 1916 
pour s'installer rue des Hayeps. 

les "quarante glorieuses " 
de l'industrie montreuilloise 

La distillerie Hémard, puis 
Hémard-Pernod. 
La salle des alambics en 1930. 
Photographie, collection 
particulière. 

Sitôt signé l'Armistice, le processus d'indus- 
trialisation de Montreuil reprend. En quinze 
ans, plus de 250 nouveaux établissements s'ins- 
tallent, ce qui porte le nombre d'usines à 610 



Façade de la distillerie. 
87. rue de Paris, vers 

1910. Carte postale. 
Musée de l'histoire 
vivante, Montreuil. 1 
Le personnel de la 

distillerie affecté la 
production de 

l'Amourette. vers 1920. 
Carte postale, Musée de 

l'histoire vivante, 
Montreuil. 

Les chaînes d'embouteillage et 
d'emballage, vers 1930. 

Photographie, collection 
particuliére. 

en 1929. La aise économique, puis la Seconde 
Guerre mondiale ralentissent la progression, 
qui reprend dès la fin du conflit. Les années 
qui suivent la Libération marquent l'apogée de 
l'industrialisation de la commune. En 1955, 
Montreuil compte près de 750 établissements 
employant plus de 20 000 personnes. 

Au cours de cette période, de nouveaux 
secteurs d'activités font leur apparition à 
Montreuil, autour du travail du métal, des 
applications de l'électricité et de I'alimenta- 
tion, tandis que les branches d'activités 
implantées auparavant restent florissantes. 
Une soixantaine d'établissements de construc- 
tion mécanique, de petite métallurgie et de 
mécanique de précision produisent de I'ou- 
tillage pour l'industrie, comme les usines 
Machines-Dufour (machines-outils) ou Roultex 
(roulements), des pièces détachées pour I'in- 
dusme des transports, cycles et automobiles, 
mais aussi du mobilier métallique et des coffres- 
forts, comme la Société des lits métalliques de 
Montreuil et Nicolle-Fichet-Bauche. D'autres 
se spécialisent dans la fonderie d'aluminium, 
d'alliages spéciaux ou dans l'émaillage. 

Le développement des applications de 
l'électricité et de la radiodiffusion génère 
des usines de composants électriques, tel 
qu1Halftermeyer-Arena, et des entreprises 
induites par le cinéma apparaissent. 



Condionnement des 
biscuits. Le personnel est 
majoritairement féminin. 
Photographie, collection 
particulibre. 

sont assurés par un 
personnel masculin. 
Photographie. collection 
particulibre. 

Enfin, dans le domaine de I'dknentation, alors 
que la W e r i e  Hémard fusionne avec Pemod 
fils en 1926, de grandes biscuiteries font leur 
apparition, comme Plouvier et Gomez frères- 
La Basquaise. 

Sous l'influence de ces nouveaux secteurs de 
pointe, les activités antérieures évoluent. Les 
usines d'ameublement Baillard-Mercier et 
Valeri produisent des boîtiers de radio. La 
céramique, dont les débouchés traditionnels 
marquent le pas, trouve un nouveau souffle en 
foumissant des isolants électriques ainsi que du 
matériel médicai, tandis que l'industrie chimique 
développe les plastiques et que colorants ali- 
mentaires et pharmacie prennent de l'ampleur. 

A la faveur de l'implantation d'établissements 
nouveaux ou de la modernisation de sites déjà 



1930 ; une de ces machines a 
été conservée et se trouve 

dans le hall du CAF' 1. 
Photographie, collection 

Machine à gaufrer les toiles 
peintes, vers 1930. 

Photographie, coiiection 
particulière. 

installés, la taille de certaines entreprises croît 
notablement. Ainsi, les Jouets de Paris, la distil- 
lerie Hémard-Pemod et l'usine de papiers peints 
Dumas comptent 750 personnes, Halftermeyer- 
Arena, Kréma et Chapal 500, tandis que la 
menuiserie Valeri, la Société parisienne de tran- 
chage et déroulage et la biscuiterie Gomez frères 
- La Basquaise autour de 250. Ces chiffres les 
situent en bonne place au sein de l'industrie du 
nord-est parisien. 
La trentaine d'usines comptant plus de 100 
salariés représente la moitié de l'emploi de la 
commune. Ces poids lourds n'empêchent pas, 
bien au contraire, l'existence de plusieurs cen- 
taines de petites unités : en 1950, les deux tiers 
des quelque 700 entreprises de la commune 
emploient moins de 10 personnes, et la moi- 
tié moins de 20. Ces petites structures tra- 
vaillent fréquemment en sous-traitance avec un 
personnel souvent hautement qualifié. Ainsi, les 
madunes à empaqueter et les moules à bonbons 
de la confiserie Kréma proviennent-ils des éta- 
blissements montredois Aucouturier et Ram. 

L'usine en ville 

Dans le Bas-Montreuil désormais urbanisé, 
les demières usines venues se glissent dans les 
rares espaces libres. Accompagnant l'arrêt 



progressif de l'horticulture, I'industrie gagne 
les pentes du coteau, particulièrement au 
nord-ouest, du côté de l'avenue Pasteur. Elle 
progresse sur le plateau, le long des rues de 
Rosny, Paul-Vaillant-Couturier, et Aristide- 
Briand, ainsi que du boulevard Rouget- 
de-Lisle. Elle atteint ainsi son extension 
maximale vers 1950, gagnant les litnites nord- 
est de la commune. L'industrie est désormais 
présente sur tout le territoire de Montreuil, 
le sud-est excepté. La densité, différente selon 
les secteurs, est plutôt diffuse sur les coteaux 
et disséminée sur le plateau. Même dans le 
Bas-Montreuil, où la concentration industrielle 
est la plus forte, la mixité est de règle et 
caractérise le paysage urbain où activités et 
habitat sont étroitement imbriqués. En effet, 
le logement a accompagné la progression 
spatiale de l'industrie : selon le recensement 
de 1954, plus de 5000 habitations sont 
construites dans l'entre-deux-guerres et les 70 
000 habitants de la commune résident désor- 
mais aussi bien sur le plateau que dans la 
plaine. Enfin, l'ouverture de la ligne 9 du 
métropolitain entre 1930 et 1937 permet, à 
la veille de la guerre, aux deux tiers des 
quelque 15 000 ouvriers habitant à Montreuil 
d'aller travailler à Paris, et, au-delà, jusqu'à 
Clichy et Levallois. 

1960-2000 : 
la fin d'un monde ? 

La période suivante voit s'interrompre l'essor 
de I'industrie montreuilloise. Coup sur coup, 
la volonté de décongestionner les communes 
de la couronne parisienne, première région 
industrielle du pays, puis le tournant de la 
crise économique de 1974, et enfin I'évolu- 
tion des précédés industriels bouleversent le 
tissu économique de Montreuil. 

Au cours des années 1960, I'industrie mon- 
treuilloise voit la fermeture du tiers de ses 
entreprises, comme les usines de jouets de la 
SFBJ et des Jouets de Paris (1964), ou la 
peausserie Chapal (1968). Certains secteurs 
d'activités, tel le jouet, disparaissent, tandis que 
l'habillement et le cuir voient se fermer deux 
usines sur trois et licencier un salarié sur deux. 
D'autres entreprises gagnent la province. 
Dans les trente ans qui suivent, les secteurs 
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d"dvit&à tradi&~nnells gonr rouçhés les unû 
après les autres. La m&plEcation dos mou- 
vements sociaux, par exenpie k>rs de la fer- 
meture & e n t r e p h  Grandin ou Dufour, 
t&migae dom des dBidt& venuts par les 
sailari&s de çes entrgrrk. 
Gettains ér\bihments se mainthnent bu- 
t&&, à & Pusiae des Ppanos Hein, 
avec pIus dsun s M e  dkctivite, ou de la 
Compagnie ùidmi&c de9 céramique% 41ee 
troniquos, d i e  en 1919. 



Ce dynamisme est dû entre autres facteurs Usine Dumas : un exemple 

à l'action de la municipalité, qui a mis en de papiers peints 

place une trentaine de Centres d'activités de d'inspiration orientale, 
" en situation ", extrait du pointe (Cap). Un tiers se trouvent dans d'an- 
catalogue de la fine, vers 

ciennes usines transformées en hôtels indus- 1930. Collection parciculiére, 
triels, après travaux menés par la société 
d'économie mixte de Montreuil-Bagnolet 
(Sérnirno'B). De même, les 43 000 m2 de 
plancher de l'hôtel industriel Mozinor, 



projeté dès 1963 et achevé en 1974 avenue 
Salvator-Mende, accueillent aujourd'hui une 
trentaine d'entreprises diverses. 

Maigré tout, bon nombre d'anchms usines res- 
tent en friche, et la pression foncière croissante 
rend les emprises industrieiies alléchantes put  
les p r o m q  notamment à proxhit6 du bou- 
levard périphérique et le long de la rue de Paris. 





Itinéraire 1 : 
l'industrie 
du Bas-Montreuil 
avant 1914 
La plupart des usines de la première vague 
d'industrialisation de la commune, avant 1914, 
ont été transformées par la modernisation suc- 
cessive de leur activité ou détruites lors de la 
désindustrialisation. Bon nombre d'entre elles 
ne subsistent qu'à travers quelques vestiges. 

Traces et vestiges 

Les fours qui se trouvent dans la cour de I'irn- 
meuble du 17, rue de la Révolution, sont les der- 
niers témoins de l'usine de porcelaine Samson, 
fondée en 1871 et détruite en 1988. Ils sont pro- 
tégés au titre des Monuments historiques. 
Spécialisée dans la reproduction et la restaura- 
tion de porcelaines anciennes, cette manufac- 
ture a bénéficié d'une renommée internationale, 
notamment auprès des musées. Le travail fai- 
sait appel à la mise en œuvre de procédés tra- 
ditionnels : ies pièces étaient tournées à la main, 
occupant 40 ouvriers et artistes en 1900, et 125 
vers 1920. La vente se faisait dans le magasin 
d'exposition, avenue de l'Opéra, à Paris. 
Les deux fours les plus petits sont des fours à 
globes et à flammes directes de 20 m3, chauf- 
fés au bois, cerclés de fer et constmits en briques 
réfractaires. Le troisième four, à flammes ren- 
versées, correspond au brevet Eisenecker (1878) 
et a probablement été construit vers 1912. 
Bien que divers projets de mise en valeur aient 
été évoqués, les fours sont toujours cachés 
derrière un bardage. 

Moins d'une demidouzaine de cheminées, caracté- 
ristiques du paysage industriel jusqu'au milieu du 
)(Xe siècle, subsistait aujourd'hui. Plusieurs facteurs 
expliquent ce faible nombre : l'importance des 
démolitions dans l'ouest du Bas-Montreuil, où se 
trouvaient bon nombre d'usines importantes ; les 
contraintes de sécurité qui préconisent leur des- 

Cheminée de l'usine de 
plâtre Morel et Letellier. 

truction, eu égard au danger qu'elles font courir 

142. rue de Paris (vers aux bâtiments environnants. E h ,  le développe- 
1880). Un projet de ment précoce des réseaux électrique et d'air com- 
rénovation est en cours. primé comme source d'énergie pour la moyenne 



Le couronnement orné 
de billettes en damier de 
la cheminée de la Société 
parisienne de tranchage 
et déroulage, 82. rue de 
Lagny. Cette cheminée 
datant de 1927 est 
actuellement démontée. 
II est prévu de la 
remettre en place après 
consolidation. 



cheminée de i'usine de pianos industrie à Montreuil laisse penser qu'elles 
Klein, 269 rue Robespierre n'ont pas été très nombreuses. Cela confère 

(I9O1). une valeur patrimoniale d'autant plus forte à 
celles qui sont encore en place. La plus 
ancienne est probablement celle de la scierie 
Guyot, 89, rue Marceau, qui date de 1879. 

Une architecture fonctionnelle 

Les bâtiments industriels s u b t s  à Monmuil 
proposent en général une architecture fonc- 
tionnelle, liée aux contraintes inhérentes à l'or- 
ganisation du travail. Parfois conçues comme 
éphémères, ces constructions sont aussi souvent 
réaiisées à moindre frais. Quelques éléments dis- 
tinctifs comme les bureaux et l'entrée, vitrines 
de l'entreprise, peuvent cependant faire l'objet 
de soins particuliers. 

La plupart des sites s'organisent autour d'une 
cour qui facilite la circulation, la manutention 



et le stockage. Cette cour fait aussi office de 
réserve foncière où l'on peut bâtir un atelier sup 
plémentaire. La dqosition des bâtiments répond 
à une organisation pratique et hiérarchisée de 
l'espace : le plus souvent, les ateliers se trouvent 
sur la cour, en arrière des bureaux qui doment 
sur rue. C'est aussi le cas du logement qui, à 
Montre4 est souvent associé à un atelier, sous 
le même toit ou dans des édifices séparés. 

Datant de la fin du XiXe  siècle, les trois bâti- 
ments mitoyens du 44 au 48, rue Marceau, 
sont autant d'exemples de sites où habitat et 
activité sont conjoints. En 1950, ils abritaient 
un atelier de textile, une menuiserie et une 
imprimerie. L'habitation sur la rue masque les 
ateliers sur cour. Cette disposition est fréquente 
avant la Grande Guerre. 

Parfumerie Birkensrock 
6. rue du Progrès. 

Au 55, rue François- 
Arago, la Façade de 
i'usine de papier à 
cigarettes Rivière (1896) 
est animée par un jeu de 
brique bicolore. Les arcs 
surbaissés des fenêtres 
du rez-de-chaussée 
diirencient les bureaux 
des ateliers, aux baies 
rectangulaires. 



Trois ateliers mitoyens, aux La nécessité d'un éclairage naturel constant 
449 46 et 481 rue Marceau. caractérise les ateliers où s'effectuent des 

manipulations délicates. C'est la raison d'être 
des larges baies de l'atelier en étage de la par- 
fumerie Birckenstock (250 salariés), installée 
vers 1890 au 6, rue du Progrès et de l'usine 

Au 19, rue des Hayeps, ce 
grand atelier largement vitré a 
abrité la Fonderie de la Marne, 
usine rémoise repliée en 1916. 

Usine de ferblanterie 
Ollier, 6, rue du Colonel- 

Delorme (1904). 



Un certain souci du detail 
transparaît dans l'ornement 
des lampadaires du pont 
roulant construit vers 1920 
sur le chantier de bois de la 
scierie Guyot 90, rue 
Marceau. 

de ferblanterie Olier, fondée en 1904, 6, rue 
du Colonel-Delorme. Au 52, rue du Sergent- 
Bobillot, le studio de prise de vues Pathé 
pousse à l'extrême cette recherche de lumière 
naturelle. Construit en 1904, ce hangar de verre 
évoquant une serre, témoin exceptionnel des 
débuts du cinéma, est protégé au titre des 
Monuments historiques. 

L'usine de pianos Klein est fondée en 1901 
rue Arsène-Chéreau (actuelle rue Robespierre) 
par Henri Klein II, alors à la tête de la &me 
installée depuis 1879 à Paris. Ses bâtiments se 
&anisent de chaque côté de la rue, aux no 26 
et 29. En 1906, avec une centaine d'employés, 
la production annuelle est de 1500 pianos 
droits ou à queue. Une machine de 40 cv. 
actionnait des toupies et des scies, ainsi qu'une 
dynamo pour l'éclairage. Henri Klein II est 
considéré comme un précurseur dans le 
domaine du cadre métallique, généralisé dès 
l'entre-deux-guerres par Gaston Klein. Le bâti- pavonal de la 
ment du n029 a été détruit. Le n026 abrite scierie ~ ~ y o r ,  89, me Marcea 
toujours ateliers et magasin d'exposition. ( a r c h i i  L Aussy, 1908). 



Construite en 1908 au 94, rue 
de Paris. la première usine des 

Jouets de Paris présente une 
façade à la décoration 

ostentatoire. Séparé de la rue 
par une courme fermée par 

une grille en ferronnerie, le 
pignon aveugle de l'atelier est 

encadré par deux entrées à 
fronton, l'une charretière et 

l'autre piétonne. L'usine 
reconstruite mrés l'incendie 
de 1909 le se; avec plus de 

sobriété. Carte postale, Mus& La scierie fondée en 1878 au 89, rue Marceau 
de i'histoire vivante, Montreuil. est reprise en 1908 par Emest Guyot. En 1911, 

il fait construire le logement patronal, des 
bureaux et des ateliers sur les plans de l'archi- 
tecte L. Aussy. L'usine s'agrandit vers 1920 de 
l'autre côté de la rue avec un chantier de bois 
équipé d'un pont roulant pour la manutention 
des grumes. La cheminée des étuves a été étêtée 
dans les années 1990. 

Les " palais de l'industrie " 

Tranchant sur l'architecture fonctionnelle géné- 
ralement de mise, certaines firmes choisissent 
d'afficher leur importance à travers des pro- 
grammes architecturaux soignés. C'est le cas 
par exemple des Jouets de Paris, du moins 
dans le premier état, éphémère, de leur usine 
de la rue de Paris. Autre exemple, la façade 
momunentale que l'architecte Duthomme des- 
sine en 1908 pour la ferblanterie Dreyfus, ins- 
tallée depuis 1891 au 24, rue de Lagny. 

La peausserie Chapal est probablement 
l'exemple le plus abouti. Clément et Emile 
Chapal frères, qui ont pris en 1890 la direc- 
tion de l'usine paternelle, rue de la Roquette 

Usine Dreyfus, 
24. rue de Lagny (architecte 

Duthomme, 1908). 
Les travées de la façade 

ordonnancée sont rythmées 
par des pilastres montant de 

fond à chapiteaux doriques 
portés par des triglyphes. 

La travée centrale e n  
sommée d'un fronton. 



Détail de la façade : 
un panneau de céramique en 
frise sous la corniche. 

auxan&setuxisiacwricwrikk 
II pourrait remonter à 1875, date 
&forictation&I'usine&toiles 
ci& du Campement universel 

Le pignon des ateliers 
du 19, rue Marcelin-Berthelot 

L ,  & somme une baie en demi- 

témoin d'un ensemble de 
bâtiments en vis-à-vis gui 
marquait le carrefour (1910, - architecte Charles Plisson). 

Lon de la reconstruction en 
1926 des ateliers situés au 14, 
rue Kléber, Charles Plisson 
choisit de souligner les sheds 
rythmant la façade sur la rue 
Kléber par des pignons 
moulurés. tandis que l'entrée 
est surmontée d'un fronton 
percé d'un oculus qui appelle 
celui des pignons des sheds. 



à Paris, acquièrent en 1893 l'usine de peaus- 
serie fondée par leur oncle Marien Chapal 
en 1857 au 9, rue Kléber. 
La firme, forte de trente ans d'expériences et 
de relations professionnelles qui s'étendent à 
l'Allemagne, la Belgique et l'Amérique du 
Nord, où est installée une filiale, est alors en 
pleine expansion. 
Elle assure tous les aspects du travail de la 
peau de lapin : coupage du poil pour la cha- 
pelierie, teinture des peaux de lapins et de rats 
musqués pour la fourme, teinture à façon de 
la pelleterie, et réalise le tiers de la production 
française dès 1894, avec 18 d o n s  de peaux. 
Avant la Grande Guerre, elie emploie 400 per- 
sonnes à Montreuil et compte plusieurs usines 
en France. Son capital double entre 1920 et 
1930, atteignant alors 30 millions de h pour 
un chiffre d'affaires de 260 dl ions  de francs. 
A partir de 1950, la production se diversifie et 
fournit aussi bien des peaux pour les cylindres 
de nettoyage de photocopieur que pour des rou- 
leaux à peinture et des disques à lusmr. Chapal 
fournit enfin les vestes tricolores des hôtesses des 
Jeux Olympiques d'hiver de 1968. La même 
année, la concurrence de la fourrure synthétique 
entraîne la fermeture de I'usine de Montreuil. La 
production continue à Lagny et dans la Creuse. 

Les agrandissements et les modifications de 
l'usine couvrent plus d'un demi-siècle, de 1857 
à 1930. Les bâtiments se répartissent sur trois 
lots séparés par les rues Marceiin-Berthelot et 
Kléber. L'usine originelle fondée par Marien 

L'usine de jouets de mégl 
Chapal, au 9, rue Kléber est alors totalement 

Parmes-Loisir, 73, rue remaniée. Dès 1895, Clément Chapal en 
F~n~oisArago : modernise les ateliers, en même temps qu'il 

C. Stephens. 1922). acquiert un terrain de l'autre côté de la rue 



Kléber, au n014. Vers 1907, la firme achète 
l'usine de toile cirée du Campement universel, 
au 26, rue de Vincennes, et y installe de nou- 
veaux ateliers ainsi que ses bureaux. La recons- 
truction par Charles Plisson des bâtiments en 
partie détruits par un incendie en 1909 permet 
d'unifier pour un temps l'architecture des trois 
sites. Mais dès 1925, la modernisation du 14, 
rue Kléber rompt cette unité. 
Après la fermeture de I'usine de Montreuil en 
1968, les différentes parties de I'usine connais- 
sent des fortunes diverses : la société Chapal 
conserve des bureaux au 26, rue de Vincennes, 
tandis que le 14, rue Kléber abrite diverses acti- 
vités avant de devenir un hôtel industriel ; les 
ateliers du 9, rue Kléber sont détruits dès 1970 
et remplacés par des immeubles. 

Itinéraire 2 : 
le Bas-Montreuil 
après 1920 
La petite industrie 

Dans l'entre-deux-guerres, la taille modeste de 
la majorité des établissements facilite leur ins- 
tallation, leur maintien ou leur modernisation 
au cceur du bâti environnant. Du fait de la den- 
sification du bâti et de la forme étroite des 
anciennes parcelles horticoles, la plupart des 
usines ne disposent que d'une étroite façade sur 

La façade A pignon h redents du 
I II, rue Marceau. dernier 
vestige de i'usine de métallurgie 
Nicolle-Fichet-Bauche, qui 
occupait la majeure partie de 
ITot (archi ingénieur L 
Cuvillier. 1938). 



L'usine de petite métallurgie ' 
Langlois (1924) au 19, rue 

Marcelin-Berthelot, adossée 
aux HBM de i'avenue du 

Président-Wilson. 

La porte cochère de la 
brasserie Bouchoule, 
2, rue Emile-Zola, est 

surmontée d'un fronton 
semblable aux deux pignons 

de la façade animée par un jeu 
de brique bicolore ( a r c h i i  

Waldbilig 1924). 

L'usine d'émaillage I'Aurore- 
Arbez, 71, rue de Stalingrad 

(architecte-ingénieur Maurice 
Cammas, 1936). 

La biscuiterie Plouvier, 87, rue 
Marceau (1926. architecte 

Fernand Colin). 



rue, qui peut être un simple pignon, parfois Usine de peintures I'Auréole, 

orné, ou un fronton. La façade de l'atelier de 14. rue Denis-Diderot (19309 

forge du 111, rue Marceau en est un exemple. architecte F. Gibaud). La 
façade implantée en biais par 
rapport h la voirie permet la 

L'architecture reste le plus souvent fonction- mise en place dlune avancée 
neile. Ainsi, les ateliers des usines Parmes-Loisir en pan coupé. 
(73, rue François-Arago) et Langlois (19, rue 
Marcelin-Berthelot) ne sont-ils soulignés que 
par les dents de scies des sheds et par leur 
structure porteuse métallique apparente. La 
mise en œuvre est majoritairement sobre. Elle 
est parfois relevée par quelques détails, tels que 
le traitement de la façade aveugle de l'émaille- 
rie l'Aurore-Arbez, au 71, rue de Stalingrad, 
rythmée par des pilastres, tandis que les sheds 
sont masqués par un entablement. 

Enfin, certains établissements s'affichent par des 
façades de facture soignée, qu'il s'agisse de se 
signaler, ou, à l'inverse, de s'intégrer au paysage 



Seule la porte cochere de urbain en adoucissant une appartenance trop 
l'usine de cycles H u 4  au 62 marauée au monde de la oroduction. C'est le 

Ne par 'On cas de l'usine de peinture l'Auréole, 14, rue 
gabarit conçu pour les 

camions, l'activité Denis-Diderot, où l'usage de la brique, les 

indusuidle. volumes en saillie, le couronnement en fron- 
ton et le baicon-tribune évoquent l'architectu- 
re publique des années Trente. 

A l'inverse, au no 62 de la rue Kléber, le trai- 
tement de la façade de l'usine de pièces déta- 
chées pour cydes Huet gomme volontairement 
le caractère industriel de l'édifice. 

Deux établissements, Roultex et Delasson- 
Dossunet, se signalent par leur décor de style 
Art Déco, décor limité au logement patronal 
dans le cas de l'usine de roulements Roultex, 
au 19-21, rue Stalingrad. L'usine d'articles en 
caoutchouc Delasson-Dossunet, aujourd'hui 
fermée, a été fondée en 1900 au 66, rue des 



Ecoles à Paris. Eiie s'installe à Montreuil vers Maison patronale de l'usine de 
1920. Sa production initiale va du ballon r~uien~ents Roultex 19-21. 

publicitaire au jouet musical (musette et cor- Ne de Smlingrad. 

nemuse). Elle s'étend ensuite au ballon-sonde 
pour la météorologie. 
En 1925, de nouveaux locaux sont construits 
aux 51-55, rue de Vincennes. 1s comprennent 
un atelier de vulcanisation, un atelier de fabri- 
cation, une imprimerie et une cantine. La faça- 
de sur rue emprunte au style Art Déco le 
traitement du monogramme D. D. et les motifs 

Détail de la façade de la 
maison patronale de I'usine de 
roulements Rouitex, 19-21, 
rue de Stalingrad. 

végétaux qui ornent la série de panneaux située 
au-dessus des baies, ainsi que les ferronneries 
de la porte principale et des balcons. 

Les grandes usines 

Dans le centre du Bas-Montreuil, à partir de 
1920, la densité du tissu urbain contraint les 
usines d'une certaine ampleur (qu'il s'agisse de 
modernisation ou de reconstruction à la suite 
d'un sinistre) à croître en hauteur. 



L'usine d'articles en L'usine de papiers peints et de toiles peintes 
caoutchouc Delasson- Dumas (37, rue Robespierre et 39, rue Raspad) 

Dossunet, 51-559 rue de détruite par un incendie en 1921 est recons- 
Vincennes (1925, architecte 

Bigorgne). 
truite sur six étages soutenus par une structu- 
re en béton par l'architecte Jean Demoison, 
spécialiste des constructions industrielles. Elle 
atteint des dimensons peu -tes à MontreuiL 
Après l'agrandissement de 1928, l'usine offre 
une surface de plancher de 30 000 m2 pour 
5600 m2 au sol. L'outillage et la production 
sont en conséquence : deux chaudières Stirling 

à surchauffe fournissent l'énergie des quaran- 
te machines à imprimer le papier et le tissu 
(jusqu'à 24 couleurs). La gravure des cylindres 
de bois qui permettent l'impression de motifs 
originaux occupe 150 personnes, sur les 750 
salariés de l'entreprise. La production journa- 
lière atteint 50 kilomètres de tissus et 70 000 
rouleaux de papier, entreposés dans les maga- 
sins qui peuvent contenir 20 000 pièces 
d'étoffes et deux millions de rouleaux. En 
1954, l'usine ne compte plus que 130 employés. 



* -- 
Ill  

-1 

Une partie des locaux est occupée par l'usine b masse de i'usine de papiers 

de postes de radio Grandin et par I'ORT, un peints Dumas domine le 

centre de formation professionnelle. Le dépôt ce"re du Bas-Monweui1 (19211 

de bilan intervient en 1978. En 1985, un Jean Demoison. architecte). 

Centre d'activités de pointe est aménagé dans 
l'ancienne usine. 

L'usine de bois de placage de la Société pari- 
sienne de tranchage et déroulage fondée en 
1894 au 82, rue de Lagny, et modernisée entre 
1927 et 1931 par l'architecte Burgaz présente de bois de placage de 

la Societ6 parisienne de un autre exemple de croissance en hauteur. Mnchage et deroulage, 82, 
L'architecture, qui associe une structure béton ,, de Lagny (1927 et 1931, 
avec un remplissage de brique, est résolument Burgaz, archicte). 
fonctionnelle. La densité du bâti environnant Le portail d'entrée. 



Le toit des étuves et la 
passerelle reliant le 

bâtiment de stockage aux 
salles de séchage des feuilles 

de bois uanchbs. 

Vue intérieure 
de la salle des éwves. 

impose le développement en hauteur du bâti- 
ment en adéquation avec le processus de pro- 
duction. Le stockage et le tronçonnage des 
grumes de bois exotique (acajou, érable, palis- 
sandre, orme, okoumé...), en billons de 
quelques mètres de long se fait dans le chan- 
tier de bois, équipé de trois ponts roulants. Un 
tapis roulant achemine les billons au rez-de- 
chaussée. Celui-ci abrite les douze étuves où 
s'attendrit le bois et s'évacue la sève, ainsi que 
les quatre machines trancheuses et dérouleuses. 



Entrepôt de peausserie Hugon 
frères, 26 bis, rue Kléber et 
19, nre du Seg~-Bobillot 
( a r c h i i  G. H M  et A. 

Ce dep& peaux de lapin 
sèches et c h i i  a fermé en 

Ces machines permettent de produire des feuilles 
de placage pur l'ébénisterie ; le tranchage se fait 
en plan, tandis que le déroulage découpe les 
billonscie faparailaire. kfeuiüessontsédiées 
sur des ciaies dans les étages supérieurs, ouverts 
à l'est et à l'ouest par des persiennes. mes sont 
enfin massicotées, puis stockées dans le bâtiment 
sud, construit en 1931. Cette usine, fermée en 
2000, va, après travaux, abriter des bureaux. 

1986.11 est devenu en 1988 le 
Centre d'activii de pointe 

Hugon- 



Les deux maisons 
d'ingbnieurs, aujourd'hui 

disjointes du site. flanquent 
I'ancienne entrée de 

I'entrepôt Hugon, au 19, rue 
du Sergent-Bobillot 

Au 26 bis, rue Kléber, l'entrepôt industriel de 
peausserie Hugon frères, datant de 1926, allie 
structure de béton apparente et jeu de brique 
géométrique. Ses ateliers répartis sur trois étages, 
reçoivent le jour à la fois par de larges baies et 

Sur cette we ginhie de ruYne 
par des sheds. L'usine traversait l'îlot, joignant 

, , -, ie chantier les rues Kléber et du Sergent-Bobiilot, où I'en- 
de bog et pont rouh trée principale était encadrée par deux maisons 

ont disparu. jumelies, destinées au logement des ingénieurs 



La modernisation en 1926 de la distillerie 
Hémard après la fusion avec Pernod fils n'en- 
traîne pas d'agrandissement en hauteur, mais 
une spécialisation de la production. 
Installée depuis 1886 au 87, rue de Paris, la 
distillerie, qui a succédé à la société Guerin- 
Matière en 1870, emploie vers 1900 une cen- 
taine d'ouvriers. Elle produit de l'absinthe 
jusqu'en 1915, des amers et des spiritueux, 
ainsi que des sirops et des conserves de fruits. 
A partir de 1926, I'usine de Montreuil distille 
les esprits des alcools élaborés dans les autres 

Le château d'eau de I'usine 
Pernod, 87, rue de Paris, dans 
son état d'origine (vers 1935). 
photographie. Collection 
particulière. 

Le même, transformé en 
bureaux après la rénovation 
de I'usine par la Sémimo'b. 

usines* du groupe Pernod fils, à Bordeaux, Lyon, 
Marseille et au Havre. Elle emploie jusqu'à 



700 personnes. Un garage (aujourd'hui détruit) 
situé rue de Beaune permet l'entretien des 
voitures de livraison de la firme. Après la 
fermeture du site vers 1985, une réhabilita- 
tion effectuée par la Semimo'b permet sa 
reconversion en immeuble d'habitation et en 
hôtel industriel. Le site a alors été fortement 
remanié. Seul le château d'eau témoigne de 
l'usine de 1926. 

Itinéraire 3 : 
le coteau et le plateau 
Les implantations sur le plateau sont rares 
avant 1920. Le secteur, qui offre de grandes 
surfaces, est moins convoité que l'ouest de 
Montreuil, mieux situé par rapport aux 
débouchés que constitue le centre d'activités 
de la capitale. A partir de l'entre-deux-guerres, 
l'industrie progresse sur les pentes du coteau 
et sur le plateau, où les terrains disponibles 
permettent un développement en surface 
moins onéreux. Les flancs des coteaux 
proches du Bas-Montreuil et de Paris sont 
occupés de préférence. 

L'usine de chimie Dubois et Jacomet, située au 
97, rue Pierre-de-Montreuil, est probablement 
l'établissement le plus ancien encore en activi- 
té. Implantée dès 1871, et reprise vers 19Q4 

Les ferronneries des 
hies de la biscuiterie 

Gornez frères-la 
Basquaise. 



r . 3  L'usine de matériel --z 
. - -  

d'équipement industriel 
Machine Dufour, 143, 
boulevard de Chanzy. Sur la 
longue façade du boulevard, 
les bureaux ( i  gauche) se 
distinguent des ateliers par 
une modenature plus riche 
(architecte Charles Brochard, 
192ô-1943). 

L'usine de la Société des tubes 
de Montreuil, 17, rue Paul- 
Doumer, doit i l'emploi du 
béton la forme originale de 
ses sheds conoides consvuru 
vers 1930. 

par Alavoine et Jouault, elle est spécialisée dans 
le dégraissage et l'apprêt des cuirs, ainsi que 
dans le nettoyage à sec des textiles. Les bâti- 
ments s'alignent le long d'une cour perpen- 
diculaire à la rue. A gauche de l'entrée, le 
bâtiment en rez-de-chaussée, construit vers 
1904 pour abriter un atelier de nettoyage à la 
benzine, est le premier atelier couvert en sheds 
connu à Montreuil. 
L'usine est aujourd'hui occupée par EIF, spé- 
cialiste de la fabrication de chiffons d'essuya- 
ge et de gants de protection. 

La biscuiterie Gomez frères-La Basquaise, fon- 
dée vers 1925, puis agrandie à partir de 1932 
par l'architecte L. Cuvillier, est installée 18, 
rue Clotilde-Gaillard. La production est y très 
automatisée. La main-d'œuvre, d'environ 250 
personnes, est majoritairement féminine. Après 
sa transformation en hôtel industriel (CAP 
Gaillard), menée par les architectes Paul 
Chemetov et Borja Huidobro en 1989, les fer- 
ronneries des baies ornées du monogramme 
G et le château d'eau conservé au milieu du 
site sont les derniers vestiges apparents de 
l'état d'origine de cet important établissement. 

De même, au 43, boulevard de Chanzy l'usine 
de matériel d'équipement industriel Dufour, spé- 
cialisée dans les machines-outils, est agrandie à 



Les Laboratoires plusieurs reprises entre 1928 et 1943. Elie oré- 
cinhatogra~hiques sente de longues façades sur rue, ce qui n'est 

691 Ne pas fréquent à Montreuil. 

L'usine de construction 
6lectronique Halftermeyer- 

Arena, 33, avenue Faidherbe. 
L'entrée située sur le pan 

arrondi à l'angle de l'avenue 
Faidherbe et de la rue des 

Caillots est soulignée par le 
retrait des deux étages 
superieun (architecte 

Laroche, 1927). 

Certaines usines s'implantent néanmoins à 
distance du centre industriel. C'est le cas en 
1926 de la confiserie Kréma, au 283, rue de 
Rosny ou de l'usine métallurgique de la 
Société des tubes de Montreuil, 17, avenue 
Paul-Doumer, vers 1930. 

Enfin, parmi les nouveaux établissements 
installés sur le coteau nord et le plateau, cer- 
tains choisissent une architecture en rapport 



avec la modernité de leur production. C'est 
le cas dans l'industrie électronique et ses 
activités dérivées. Ces usines s'inscrivent 
dans un modernisme pur, aux angles lisses 
et aux parois nettes. 
L'usine de construction électronique 
Halftermeyer-Arena, 33, avenue Faidherbe 
a été édifiée en 1927 sur 8500 m2 au sol. 
Après-guerre, elle compte jusqu'à 1000 sala- 
riés, et produit des instruments de télégra- 
phie sans fil, des condensateurs et des 
bobinages, puis des pièces détachées pour 
radio et téléviseurs. 

L'ébénisterie Valéri s'installe en 1932 au 39, 
rue de l'Ermitage, dans un bâtiment édifié 
par l'entrepreneur Ernest Pan* c ~ l r  le9 plans 

de l'architecte Henri Chevreau. L'usine pro- Le soin du détail propre à 

duit des boîtiers de radio et emploie plus de i'architecture des années 1930 

200 personnes. En 1965, la production est apparaît dans letraitement de 
i'escalier extérieur de l'usine délocalisée dans l'Allier, et le site abrite jus- 
d,ébénirterie Valéri, 39, de 

qu'en 1979 l'usine de matériel médicochi- rErmitage (architecte Henri 
rurgical Pesti-Technomed. Les ateliers sont Chevrmu. 1932). - - .--. 
aujourd'hui réhabilités en logements. Le jar- 
din de la maison patronale, contiguë à I'usi- 
ne, est devenu le square Marcel-Cachin, 52, 
rue Claude-Bernard. 

La faqade des Laboratoires cinématogra- 
phiques modernes, construits en 1937 au 69, 
avenue Pasteur, s'articule autour de la cage 
d'escalier en pavé de verre. Le premier film 
traité par cette entreprise fondée par Jean 
Sefert est " Paradis Perdu ", de René Clair. 
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Au 47. rue Jeanne-d'Arc, ce pilier portant la raison sociale de l'usine de 
chaudronnerie G. Bono est le dernier vestige de l'entreprise. 

A voir à Montreuil 

Eglise Saint-Pierre-Saint Paul, XIIIe siècle-XMe siècle, 
Classée Monument historique 

Visites sur rendez-vous 

Eglise Saint-André, XMe siècle, 34, rue Robespierre 
Visites sur rendez-vous 

Mairie, escalier d'honneur, Paul Signac, 
Au temps d'hatvnonie 
S'adresser à la mairie 
Té1 : 01 48 70 60 00 

Musée d'histoire vivante, 
3 1, boulevard Théophile-Sueur, 

Dans le parc de Montreau 
Mercredi et vendredi : 14 h-17 h 
Samedi et dimanche : 14 h-18 h 

Musée du Jardin-école, 15, rue du Jardin-école 
S'adresser à la mairie 

Quartier Saint-Antoine, les murs à pêches, 
Rue du Quartier Saint-Antoine 

et rue Pierre-de-Montreuil 



Montreuil tient une place singulière dans l'histoire 
de l'industrialisation de l'agglomération parisienne. 
A l'écart des grandes concentrations usinières situées 
à l'ouest et au nord de la capitale, mais en lien étroit 
avec les quartiers est de Paris, la commune accueille 
des établissements très divers, tant par leur taille que 
par leur production. Des entreprises d'envergure 
nationale -la distillerie Pernod fils, les fabriques de 
jouets de la société française de bébés jouets ou des 
Jouets de Paris, la confiserie Kréma, les pianos Klein 
ou les papiers peints Dumas- y coexistent ainsi avec 
un très grand nombre de petites entreprises. 

Ces ateliers, usines et entrepôts ont accompagné 
l'urbanisation de la commune. Par delà le contraste 
entre le Bas-Montreuil et le plateau, ils ont contri- 
bué à modeler l'image de la ville. Aujourd'hui, dans 
un paysage en mutation constante, ils composent 
un patrimoine tout à la fois riche et divers, familier 
et remarquable, mais aussi fragile et méconnu. 

Cet itinéraire invite à découvrir les témoins de ce 
riche passé industriel. 

La collection (( Itinéraires du patrimoine », 
conçue comme un outil de tourisme culturel, 
convie à la découverte des chemins du patrimoine. 
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Prix:6£ 688.111- 
mrr 




