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LA CHÂTRE. MUSÉE GEORGE SAND ET DE LA VALLÉE NOIRE

Le don exceptionnel d’un album 
de dessins de George Sand

ÉVÉNEMENTS
ENRICHISSEMENT DES COLLECTIONS

Delacroix Nohant à la vente. Il s’agit d’un dessin 
à l’encre représentant un paysage d’arbres et 
de bosquets. Le second dessin représente un 
personnage fantastique, mi-homme mi-animal, 
exécuté à la mine de plomb avec des rehauts 
d’aquarelle. Il n’a vraisemblablement pas été 
achevé par son auteur. Une mention manus-
crite au verso, écrite par Aurore Sand, nous 
renseigne sur l’auteur et la destination de ce 
dessin : par Maurice [Sand] Dessin pour orner 
un coussin que voulait broder George Sand.

Ce rare album – nous en connaissons peu 
de sa main – est un témoignage unique du goût 
de la romancière pour le dessin et nous permet 
de mieux appréhender sa vie et son intimité. 
Composer un album à partir de vignettes et 
de croquis est révélateur de ce qui semble 
important à son auteur. Quel souvenir, dessiné 
sur le papier avec application ou fugacement, 
choisit-on de garder, de conserver et de relier 
dans un album ? Cet assemblage est d’autant 
plus parlant qu’il retrace une grande partie de la 
vie de George Sand. Il nous est parvenu a poste-
riori comme un témoignage du goût prononcé 
de la romancière pour les arts graphiques. 
Des paysages à la mine de plomb soignés 
ou parfois maladroits (fig. 1) aux médaillons 
souvenirs de sa petite fille disparue (fig. 2) et 
aux dendrites aux teintes exceptionnellement 
vives (fig. 3), nous découvrons en feuilletant 
cet album toute la créativité de George Sand 
et des illustrations de sa vie intime.

Il faut savoir que George Sand a eu, au 
début de sa vie d’artiste, dans les années 
1830-1832, une importante décision à prendre : 
écrire ou dessiner ?

Il lui faut gagner sa vie pour gagner sa 
liberté. Après plusieurs tentatives infruc-
tueuses de commerce de boîtes peintes et de 

commandes de portraits, elle choisit l’écriture 
envers et contre tous. Elle peut s’y exprimer 
pleinement : « c’est une passion », dira-t-elle. 

Si la jeune Aurore découvre l’art du dessin 
en compagnie de sa mère, elle-même dessi-
natrice et très adroite de ses mains, c’est aux 
côtés de sa grand-mère qu’elle est encouragée 
à dessiner… et à s’appliquer ! Dans ses lettres 
d’enfance et de jeunesse, on la voit constam-
ment en train de dessiner. N’était-ce pas de 
cette manière que l’on éduquait les jeunes filles 
au xixe siècle ? Elles devaient être de parfaites 
maîtresses de maison, et la pratique artistique 
démontrait en outre leur grâce, leur élégance 
et leur piété. Elle est initiée à cette discipline 
depuis son plus jeune âge par son précepteur, 
par sa grand-mère et par un professeur de 
dessin à Paris, Mademoiselle Greuze3. Mais 
le véritable choc face à la peinture lui vient 
au couvent des Augustines anglaises, au tout 
début de sa période de dévotion, devant un 
Jésus au mont des Oliviers qu’elle attribue au 
Titien. Il lui tire des larmes. Elle a quinze ans : 
la dévotion ne va pas durer, mais le goût de la 
peinture ne se démentira jamais.

George Sand s’intéressait particulièrement 
aux arts visuels. Dès son arrivée à Paris, au début 
des années 1830, elle fréquente assidûment 
les musées, avec une nette préférence pour les 
« musées de tableaux » que sont le Louvre et 
le musée royal du Luxembourg. Cette culture 
artistique, les rencontres avec des artistes de 
talent et les différents portraits qu’ils font d’elle, 
ne lui laissent guère d’illusions sur ses propres 
dessins, qu’elle appelle « barbouillages ». 
« Je fais des fleurs qui ont l’air de potirons, 
mais ça m’amuse », écrit-elle à sa mère en 
octobre 18304, non sans humour. Pendant 
cette période, elle s’évertue à faire des portraits 

L’album récemment acquis par le musée 
George Sand et de la Vallée noire 

regroupe cinquante-neuf dessins assemblés 
a posteriori en carnet1. Il s’agit essentiellement 
de croquis, études et aquarelles exécutés par 
George Sand (Paris 1804-Nohant 1876) à 
différentes époques de sa vie, entre 1823 et 
1874. Les techniques sont variées : mine de 
plomb, gouache et aquarelle. En dehors de trois 
œuvres connues et reproduites dans l’ouvrage 
de référence de Christian Bernadac, George 
Sand, dessins et aquarelles 2, tous les dessins 
du carnet sont inédits. George Sand et son fils 
Maurice partageaient un même goût pour les 
albums. Huit carnets de croquis de voyages de 
Maurice Sand sont conservés à la bibliothèque 
historique de la Ville de Paris. Ils sont reliés 
exactement de la même manière que le carnet 
acquis par le musée et portent également sur la 
couverture une étiquette annotée de la main de 
George Sand, présentant le thème des dessins 
et la période qu’ils couvrent.

Les dessins qui composent le carnet 
sont quasiment tous signés, parfois localisés 
et datés par George Sand et sont ordonnés 
par date, du plus ancien au plus récent. Les 
premières vignettes sont signées Aur. D. ou 
A.D, pour Aurore Dudevant – nom marital de 
la romancière –, puis G. Sand ou G.S., pour 
George Sand.

Les lieux et dates de certains paysages 
correspondent aux voyages de George Sand 
relatés dans ses correspondances ou agendas. 
Les inscriptions figurant sur les dessins sont 
pour la majorité de la main de George Sand. 
Parfois, elles ont été rajoutées tardivement par 
sa petite-fille, Aurore Sand.

Seuls deux dessins ne semblent pas être 
de sa main. Le premier porte une mention 
manuscrite de George Sand : a passé un 

1 George Sand (Paris 1804-Nohant 
1876). Album de cinquante-neuf dessins. 
1823-1874. Inscr. Dessins de George Sand ; 
1823-1874 ; à garder ; Aurore D. ; etc. Mine 
de plomb ; encre ; aquarelle. H. 0,175 ; 

L. 0,265 ; Pr. 0,025. Don Maurice Bourg. 
Inv. MLC 2022.1.1.
2 Christian Bernadac, George Sand, dessins 
et aquarelles, Paris, 1992. 

3 Il pourrait s’agir d’Anna Greuze 
(1762-1842), fille du peintre Jean-Baptiste 
Greuze. George Sand précise dans 
Histoire de ma vie : « J’avais en outre, 
pour moi seule, une maitresse de dessin 

Mademoiselle Greuze, qui se disait fille du 
célèbre peintre, et qui l’était peut-être ».
4 Correspondance, tome I (1812-1831), 
Georges Lubin (éd.), Paris, 1964. Lettre 
no 323 du 24 octobre 1830, adressée  
à Mme Maurice Dupin. 
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Fig. 2. George Sand. Portrait 
de Jeanne-Gabrielle Clésinger Sand. 
Feuillet no 26. 24 février 1855. Crayon et 
encre. La Châtre. Musée George Sand 
et de La Vallée Noire. Inv. MLC 2022.1.1.

Fig. 3. George Sand. Paysage. Feuillet 
no 41. Avant 1876. Aquarelle, dendrite. 
La Châtre. Musée George Sand et  
de La Vallée Noire. Inv. MLC 2022.1.1.

Fig. 1. George Sand. Crozant. Feuillet 
no 7. Dessin au crayon. La Châtre. 
Musée George Sand et de La Vallée 
Noire. Inv. MLC 2022.1.1.
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ressemblants (fig. 4) : « Je veux m’appliquer 
de plus en plus et finir par vous en envoyer 
un qui soit bien », écrit-elle à un ami en mai 
18315. Elle capte parfois par le dessin des 
moments intimes et attendrissants de sa vie 
familiale, notamment en exécutant des portraits 
de ses deux enfants, Maurice et Solange, ici 
représentée à l’âge de deux ans (fig. 5).

Elle envisage même sérieusement de 
gagner sa vie en dessinant ou peignant des 
boîtes décoratives dites de « Spa ». « Plus 
je dessine, mon pauvre camarade, plus je 
m’aperçois que je ne sais pas dessiner du 

tout et qu’il me faudrait sérieusement retourner 
à l’école si je veux exercer », écrit-elle au même 
ami quelques semaines plus tard6. Mais le 
dessin, son dessin, elle en a conscience, ne lui 
permet pas autant de créativité que la littérature. 
Il restera donc un art d’agrément, au même titre 
que le chant, la danse ou la musique. 

L’année 1831 marque un tournant décisif 
dans la vie de la jeune apprentie-artiste. 
Elle se sépare de son époux, s’installe à 
Paris et cherche un moyen de subsistance 
pour acquérir une liberté tant désirée. Ses 

« barbouillages » ne lui procurant pas les 
revenus escomptés, c’est donc vers la littérature 
que s’exercent ses talents. Elle s’en explique 
quelques années plus tard dans Histoire 
de ma vie : « De tous les petits travaux dont 
j’étais capable, la littérature proprement dite 
était celui qui m’offrait le plus de chance de 
succès comme métier, et tranchons le mot, 
comme gagne-pain »7.

Elle n’abandonne pas pour autant l’idée 
d’être artiste, mais elle transpose cette ambition 
sur son fils Maurice et noue des amitiés 
artistiques sincères et admiratives. Tout au long 

4

5

Fig. 4. George Sand. Portrait  
de Charles Duvernet. Feuillet no 14. 
1832. Crayon. La Châtre. Musée 
George Sand et de La Vallée Noire. 
Inv. MLC 2022.1.1.

Fig. 5. George Sand. Portrait  
de Solange endormie. Feuillet no 11. 
Janvier 1830. Fusain, encre et lavis.  
La Châtre. Musée George Sand et  
de La Vallée Noire. Inv. MLC 2022.1.1.

5 Ibid. Lettre n o 382 du 10 mai 1831, 
adressée à Émile Regnault. 

6 Ibid. Lettre n o 393 du 13 juin 1831, 
adressée à Émile Regnault. 

7 George Sand, Œuvres autobiographiques, 
tome I : Histoire de ma vie, Paris, 1970. 



25
R

D
M

F 
 2023-3

É
V

É
N

E
M

E
N

T
S

  L
A

 C
H

Â
T

R
E

7

6

de sa vie, à ses heures perdues, elle continue 
cependant à dessiner ou à peindre à l’aquarelle 
une grande variété de sujets, portraits de ses 
proches, scènes champêtres, fleurs, paysages 
de fantaisie, oiseaux, châteaux féeriques (fig. 6) 
ou modestes chaumières….

À la fin de sa vie, elle réside le plus souvent 
à Nohant, espace ses voyages à Paris et 
reçoit ses amis sur ses terres du Berry. Si elle 
écrit encore un à deux romans par an, elle 
abandonne de plus en plus souvent l’encre 

et la plume pour l’aquarelle et le pinceau. Ce 
qu’elle décrit comme un amusement, dans 
une lettre datée de 18748, devient peu à peu 
une activité quotidienne. La technique très 
particulière qu’elle emploie, la dendrite, que 
l’on appelle aussi « aquarelle à l’écrasage », 
reste encore aujourd’hui attachée à son nom. 
Cette technique consiste à presser une tache 
de couleur à l’aide d’une autre feuille pour créer 
des formes aléatoires dont les ramifications 
et arborescences inspirent ensuite à l’artiste 
des dessins, ici des paysages. Elle explique : 
« Cet écrasement produit des nervures parfois 
curieuses. Mon imagination aidant, j’y vois des 
bois, des forêts ou des lacs, et j’accentue les 
formes vagues produites par le hasard ».

Elle privilégie le brun, le vert et le bleu, 
couleurs naturelles propres à l’évocation 
de paysages. Le résultat suggère souvent 
des landes ou des marécages imaginaires 
qui se teintent d’une part d’exotisme ou de 
fantastique (fig. 7). Son fils Maurice partage 
quelquefois avec elle ces moments de création 
expérimentale.

George Sand compte parmi les écrivains-
dessinateurs les plus productifs de son siècle, 
à l’instar de Balzac, Hugo, Musset, Gautier ; ce 
carnet en est la preuve.

Vanessa WEINLING

Fig. 6. George Sand. Château 
féérique. Feuillet no 12. 2 mars 
1830. Lavis. La Châtre. Musée 
George Sand et de La Vallée 
Noire. Inv. MLC 2022.1.1.

Fig. 7. George Sand. Marécage. 
Feuillet no 39. Avant 1876. 
Aquarelle, dendrite. La Châtre. 
Musée George Sand et de La 
Vallée Noire. Inv. MLC 2022.1.1.

8 Correspondance, tome XXIII (avril 
1872-mars 1874), Georges Lubin (éd.), 
Paris, 1964. Lettre no 16897 du 7 février 
1874, adressée à Edmond Plauchut.  
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