
IM P R IM E R IE  IC M A  N= I.S.S.N. 0753-8413

ü

O
fd

wtm
*4



1

BULLETIN DE LA 

SOCIETE D’ HISTOIRE 

DU CANTON DE LAPOUTROIE 

VAL D’ORBEY

N" 12 -1993

SIEGE SOCIAL
30, rue Charles de Gaulle 

68370 ORBEY

La Société d 'H is to ire  du Canton de Lapoutroie - Val 

d'Orbeij a été in sc r ite  au Registre des Associations du Tribunal d 'Instance du 

Kaysersberg et es t a ^ i l i é e  à la Fédération des Sociétés d 'H isto ire  d 'A lsace.

Le présent Bulletin  n° 12 - J993 a été t in t  à 500 exemplaires.
Tous d ro its  réservés. .
Les a r tic le s  publiés n'engagent que la responsabilité  de leurs auteurs.
Dépôt légal : 3° trim estre 1993 
N° ISSN 0753-8413

ILLUSTRATIONS DE COUVERTURE :

-  Vue du Bonhomme - Pastel de M. Henri BARAVEL
-  Chapelle Ste Barbe - Hautes Huttes - Pastel de M. Henri BARAVEL



2

S O M M A IR E

3

4 

6 
9

10

12

13
14

15
16 

19

22

24
26

37

56
62

75
78
82

83

84

E d i to r i a l

Assemblée  G énéra le  à F rê land
Membres d e  la  Soc ié té  d ' H i s t o i r e

Recueil  h i s t o r i q u e  de  la  Commune d e  L a b a ro c h e

Hommage à Auguste S c he r l en
Le cha t  n o i r  à l ' é t a b l e

Lè nor t c h e t t e  au c h to y e

La huche  de  Meywihr

Lè h o e tc h e  de  Meywihr

Notre p r o p r e  h i s t o i r e  à t r a v e r s  l e s  mots 

La moisson dans  no t re  canton au débu t  du 
s i è c l e

Lè sey  da  not Canto è l ' é a n t c h  do s i è c l e  
Emigra t ion M ic lo -P a t ry  aux USA 

Confession d ' u n e  s o r c i è r e  de  F ré land  

Les H a b i t a n t s  du Val d ' O r b e y  et  le  conse i l  

souve ra in  d ' A l s a c e  1658-1789 

Les c o n t r i b u t i o n s  m i l i t a i r e s  1813-1815 

Un coup le  de  p a y s a n s  au Val d ' O r b e y  

1869-1915
Ambro ise  : le  fo rge ron  d e  F ré land  

Une page d ' h i s t o i r e  

P oés ie  : En Forê t  

A c q u i s i t io n s  r é c e n te s

On peut  s e  p r o c u r e r  au s iège  de  la  Soc ié té  
Permanence

Sommaires d e s  11 B u l le t in s  p r é c é d e n t s

Soeur BEATRIX 
Maurice HERMANN

René PRUD'HOMME 
Soe.uA BEATRIX 
Henri PETITVEMANGE

Henri PETITVEMANGE

Maurice HERMANN
Gaby BAUMANN e t MaAcel EITEL

Jean-Pol MI CEO 
Philippe JEHIN 
Vvette BARAVEL

Francis LICHTLE 
Henri BARAVEL

Virginie HAXAIRE 
Bernadette SCHEHIN 
Humilia

ILLUSTRATIONS :

Vue du Bonhomme -  P a s t e l  de  M. Henr i  BARADEL
C h a p e l l e  Ste Barbe  -  Hautes Huttes -  P a s te l  de  M. Henri  BARADEL

3

E D IT O R IA L

Créée en 7 979, la  Société, d'H istoire du Canton de
Lapoutroie - l/a l d'O rbey, a a tte in t 14 ans d 'existence  et de tra 
va il, pour éve iller e t stimuler dans la population, les jeunes en 
particulier, l ’amour et le  respect du passé, ainsi que de ses té 
moins.

Valoriser les d its  témoins et le  s ite  rural du Canton, 
sont ses principaux ob jectifs. A la &in du présent bulletin, nos 
lecteurs trouveront le  trava il accompli au cours de 14 années 
d ’existence. Je tiens à remercier les auteurs des tex tes  dont le  t i 
tre  a été mentionné e t qui, par le  la it même ont contribué à fiaire 
connaître notre canton. Grâce â leur compétence et à l ’amour de 
leur région, la  Société d'H istoire a pû survivre  et étendre son ac
tion.

Vivre en consommateur, ce n 'e s t pas laire v ivre  une so 
ciété . . .  Pour lalre exister une Société, quelle qu’elle so it, i l  
laut accepter de dépendre les  uns des autres et de l'au to rité  léga 
lement é tablie. Construire sa mission à so i, démantèle toute société  
e t son existence est de courte durée . . .

Je souhaite que le  Conseil d ’Administration de la  Socié
té  Cantonale d ’Histoire, qui, ju squ ’ic i , a oeuvré pour dépendre les  
valeurs qui sont les siennes : protection de Venvironnement e t r e s 
pect de son passé historique, puisse poursuivre son trava il en com
munion avec les Sociétés qui ont le  même but.

Les tex tes du présent bulletin  (n° 1 1 - 7 993 ) pourront 
paraître un peu longs . . .  Le niveau du vécu historique, a un in té 
r ê t certain pour les lecteurs curieux du passé et de son s ty le  de 
vie . A une époque où l ’image est appréciée, ces tex tes  auraient 
peut-être pu être davantage illu s trés  ?

Pour terminer, je remercierai l ’imprimerie  I.C.M.A. de 
St Vié pour l'exce llen te  impression de nos bulletins.

La Présidente,

Soeur BEATRIX
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A S S E M B LE E  G EN ER A LE A FR E LA N D

M aurice HERMANN

Soeur BEATRIX, eut  le 

e t  de  p e r s o n n a l i t é s ,  
c o n s e i l l e r  g é n é ra l ,  M.

SIMON, 1 e r  ad jo in t  

r e s p e c t i v e m e n t  v i c e - p r é s i d e n t s  

du Val de  L i è p v r e .

Pour  la  13e Assemblée  G énéra le ,  la  p r é s i d e n t e  

p l a i s i r  d ' a c c u e i l l i r  une q u a ra n t a in e  de  membres  

notamment M. Claude DIDIERJEAN, m ai re  et 

Jean SCHUSTER, m ai re  d ' O r b e y ,  M. Jean-M arie 

de  L a p ou t ro ie ,  MM. GEORGER et  MILLION,
des  Soc ié té s  d ' H i s t o i r e  d 'E g u i s h e i m  et

A p rè s  la  minute de  s i l e n c e  o b s e r v é e  à la  

mémoire d e s  membres  a c t i f s  d i s p a r u s ,  l e c t u r e  fut  f a i t e  p a r  Mme 

B ernadette SCHEHIN, s e c r é t a i r e  a d j o i n t e ,  du p r o c è s - v e r b a l  de  la 

d e r n i è r e  a s s e m b lé e .

Le b i lan  f in a n c i e r  p r é s e n t é  p a r  Melle R ose- 

Blanche DUPONT, s ' a  v è r a  s a t i s f a i s a n t ,  au nom d e s  r é v i s e u r s  aux 

com ptes ,  Mme G ab rie lle  WALTZER donna d é c h a r g e  à la  t r é s o r i è r e .  Mme 

M arie-T hérèse  HAXAIRE et  M. C h arles SCHILLINGER r e m p l i r o n t  c e t t e  

miss ion  pour  l ' a n n é e  1992.

Pour le  comité ,  aucune s u r p r i s e ,  i l  fut  r éé lu  

dans  une b e l l e  unanimi té .

Dans son r a p p o r t  m ora l ,  la  p r é s i d e n t e  r a p p e l a  

l es  bu t s  e s s e n t i e l s  de  la Soc ié té  d ' H i s t o i r e ;  r e c h e r c h e ,  c o n s e rv a t io n  et  

p r é s e r v a t i o n  du p a s s é ,  mais a u s s i  o p p o s i t i o n  à tout  ce qui  peut  

d é t r u i r e  le  p a t r im o in e  en l i a i so n  avec  l e s  communes.

El le  s igna la  en s u i t e  l e s  a c t i v i t é s  de  la  S oc ié té ,  

p r in c i p a l e m e n t ,  la  m esse  en p a to i s  le  12 Mai à L a b a ro c h e ,  l ' e x p o s i t i o n  

a r t i s t i q u e  de  M. Henri BARADEL, et  la  p r é s e n t a t i o n  d e s  a r b r e s  

généa log iques  r é a l i s é s  p a r  M. P ierre  BEDEZ.

Pour t e r m i n e r ,  la  p r é s i d e n t e  r e m e r c i a  le  

c o n s e i l l e r  g éné ra l  et  les  m a i res  pour  l eu r  sou t ien .

Enfin,  M. Claude DIDIERJEAN d i t  tou te  s a  jo ie  

de v o i r  la  Soc ié té  d ' H i s t o i r e  s i  dynam ique .
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Le v e r r e  de  l ' a m i t i é  o f f e r t  pa r  la m u n ic ip a l i t é  

c lô t u r a  c e t t e  a s s e m b lé e  g é n é ra l e ,  s u i v i e  p a r  le  r e p a s  s e r v i  à la 

Maison du Pays  Welche.

S o ic te œ f K frtoe  a c tio n  

f m o v i  ù k  c o * t * t & C & k G ' < t ' C e -

d c  t  ' C&ctkie

-  En fa isan t connaître notre B u lletin  autour de vou s,

-  En recrutant d e  nouveaux m em bres pour notre S o c ié té ,

-  En nous rem ettant, p lutôt que d e  le s  j e te r , l e s  v ieu x  

docum ents, le s  v i e i l l e s  photos du P ays W elche,

-  En p artic ip an t à nos anim ations.
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M E M B R E S

DE LA S O C IE T E  D 'H IS T O IR E  

M e m b re s  a c t i fs  e n  1992

Les membres qui n 'ont pas rég lé  l 'a d h e s io n  1992 ne figurent pas sur c e tte  l i s t e

1 -  ALBRECHT Aimé -  I l l z ac h

2 -  ANCEL André  -  Hach imet te

3 -  ANCEL Berna rd  -  F e r n e y - V o l t a i r e

4 -  ANCEL Léon -  L a b a ro c h e

5 -  ANTOINE Jean -  Anglet  (64)

6 -  A ssoc ia t ion  Généalogie  -  G uebw i l le r

7 -  AUBERT Jean -  Nancy

8 -  BAFFREY J . J a c q u e s  -  Flachimette

9 -  BALLAND F ranço i s  -  Nancy
10 -  BANNWARTH J . P a u l  -  L apou t ro ie

11 -  BARADEL Yvet te  -  Fré land

12 -  BATOT M argue r i t e  -  Orbey

13 -  BAUMANN Gaby -  Orbey

14 -  BEDEZ P i e r r e  -  Orbey
15 -  BEDEZ Serge -  Caha ignes  (27)

16 -  BILHAUT G i l le s  -  Wet to lsheim

17 -  BINDLER (M aî t re )  -  Orbey

18 -  BLAISE George t te  -  Orbey

19 -  BLAISE Léon -  Orbey

20 -  BONIFACI André -  L apou t ro ie
21 -  BOUSSAC - L i b r a i r i e - E d i t e u r  -  P a r i s

22 -  BRETZNER Yves -  R ives  (38)

23 -  CABOCFIE Roland -  L apou t ro ie

24 -  CHANEL G i l le s  -  Montmagny (95)
25 -  CHIODETTI Suzy -  Orbey

26 -  CLAUDEPIERRE Germain -  Orbey
27 -  COLIN P i e r r e  -  Coinches  (88)

28 -  COLLIN M .Antoine t te  -  Colmar

29 -  COPPE B erna rd  (Docteur)  -  Orbey

30 -  DEFRASNE Gaby -  L a p ou t ro ie

31 -  DEMANGEAT J a cq u e s  -  Orbey
32 -  DENIS M. Noëlle -  S t r a s b o u rg

33 -  DIDIERJEAN Claude  -  F ré land

34 -  DIDIERJEAN René -  Colmar

35 -  DIEUDONNE Paul  -  Colmar
36 -  DOCTRINE CHRETIENNE (Soeurs )  -  Nancy

37 -  DODIN G i l b e r t  -  L apou t ro ie

38 -  DUCHAINE Paul  -  Ban de  L a v e l in e s  (88)

39 -  DUPONT G éra rd  -  Orbey
40 -  DUPONT Rose -Blanche  -  Orbey

41 -  DUPORTAIL Guy -  S t r a s b o u rg

42 -  EBERLE P a u le t t e  -  Colmar

43 -  EITEL Marcel  -  L aba roche
44 -  ESCHER-HERISSON Laurence  -  Orbey

45 -  FOESSEL Georges -  S t r a s b o u rg

46 -  FRANÇOIS Andrée  (Sr B é a t r i x )  Hach imet te
47 -  GANTER André  -  M o rs c h w i l l e r  le  Bas

48 -  GEISSLER Rober t  -  Lapou t ro ie

49 -  GERY-RIETTE J a c q u e l in e  -  Limoges (87)

50 -  GIRARDIN P h i l i p p e  -  Lapou t ro ie

51 -  GRIVEL J . M a r i e  (Abbé)  -  F ré land

52 -  GRUNENWALD Dominique -  Colmar

53 -  GRUNENWALD J .  Michel  -  Colmar
54 -  GSELL Fernand (Docteur)  -  Orbey

55 -  GUIDAT F ra n ço i s  -  Orbey

56 -  GUIDAT René -  Orbey

57 -  HABIG (Abbé)  -  Colmar

58 -  HAENEL Huber t  -  Lapou t ro ie

59 -  HAXAIRE J a c q u e s  -  L a p ou t ro ie

60 -  HAXAIRE V i rg in ie  -  Lapou t ro ie

61 -  HERMANN Maurice  -  Orbey

62 -  HERQUE Raymond -  Orbey

63 -  HERZOG R. et  J .  -  P a r i s

64 -  HUG Aloyse  -  Orbey

65 -  HUSSON J o ë l l e  -  Orbey

66 -  INSTITUT D'HISTOIRE D'ALSACE -  S t ra s

67 -  JACKY Marion -  L apou t ro ie
68 -  JAEGLER Berna rd  -  T r i e m b a ch /V a l

69 -  JEANDON Maria -  H ach imet te

70 -  JECKER Lucien -  O r b e y - P a i r i s
71 -  JEHIN Guy -  Wintzenheim

72 -  JEHIN P h i l i p p e  -  Colmar

73 -  JEHIN-RINALDI Véronique  -  Colmar

74 -  JUILLARD M .C la i r e  -  Jon c h e re y  (90)

75 -  JULLIARD Maria  -  Lapou t ro ie
76 -  KEHAYOFF Rolande  -  S t r a s b o u r g

77 -  KEMPF M ar the  -  S t r a s b o u rg

78 -  KIEFFER Jean -  L i è p v re

79 -  KILLY Y ve t te  -  Colmar

80 -  KLINKLIN G é ra rd  -  L a b a ro c h e

81 -  LAMOUCHE Chanta l  -  Le Bonhomme

82 -  LAMOUCHE M. et  Th.  -  Orbey
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83 -  LAURENT Germaine -  H ach imet te

84 -  LAURENT T h i e r r y  -  Brunoy (91)

85 -  LAURENT Yvonne -  o rb ey

86 -  LELLIG M iche l ine  -  P a r i s
87 -  LEMAIRE Jean -  Lapou t ro ie
88 -  LOING Edmond (Mme) -  Hach imet te

89 -  MAIRE Claude  -  L apou t ro ie

90 -  MAIRE Raymond -  Orbey

91 -  MARCHAL A r l e t t e  -  I ssenhe im

92 -  MARCHAND Germaine -  Colmar

93 -  MARCO M .T h é r è s e  -  Hach imet te
94  -  MASSON Roger (Abbé)  -  Orbey

95 -  MAURER Agnès -  Orbey
96 -  MERCKY Roger -  S t r a s b o u rg
97 -  MEYER Dominique -  A m m erschw ihr

98 -  MICLO André  -  Orbey
99 -  MICLO J . P o l  -  M a lzév i l l e

100 -  MILLION Roland -  Ste Marie  aux Mines

101 -  MINOUX Jean -  Hach imet te
102 -  de  MISCAUX René -  Lapou t ro ie

103 -  MOINAUX P i e r r e  -  Anould

103 -  MULLER I rè n e  -  Lapou t ro ie

104 -  MULLER Wulf -  Boudry (Su is se )

105 -  MUNIER Lucie -  F ré land
107 -  NALIWAIKO de  HUSIATYN Nicolas

P l o m b i è r e s  l e s  Bains (88)

108 -  NOGNES-ORY Monique -  Agen (47)

109 -  OTTINGER M argue r i t e  -  Nancy

110 -  PARFAIT F ranço i s  -  P a r i s
111 -  PARMENTIER C l o t i l d e  -  L aba ro c h e

112 -  PARMENTIER Denis -  L aba ro c h e

113 -  PARMENTIER G i l b e r t  -  Hach imet te
114 -  PARMENTIER Hélène -  Lapou t ro ie

115 -  PARMENTIER Michel  -  Orbey

116 -  PATRY Hervé  -  Guémar
117 -  PERRIN André ( P è re )  -  R ied ishe im

118 -  PERRIN B erna rd  -  Lapou t ro ie

119 -  PERRIN G i lb e r t  -  Lapou t ro ie
120 -  PE TI T DEMANGE Céc i le  -  Le Bonhomme

121 -  PETITDEMANGE Henri  -  F r é land

122 -  PETITDEMANGE Marie -  Hachimet te

123 -  PIERRE J . J a c q u e s  -  Orbey
124 -  PIROLA Jeanne  -  Orbey

125 -  POMMOIS L ise  -  N iede rb ronn

126 -  PRUD'HOMME André  -  Orbey

27 -  PRUD'HOMME Denise -  Orbey

28 -  PRUD'HOMME René -  Orbey

29 -  REMY Henry -  Hachimet te
30 -  RETTIG Denise -  F ré land
31 -  REVEILLET Germain -  W ihr-au-Val

32 -  RIBOLZI J .  C h a r l e s  -  Orbey

33 -  RIESS E r ic  -  Colmar
34 -  RIETTE A lb e r t  -  Colmar

35 -  RIETTE J a c q u e l in e  -  L aba roche

36 -  RIVIERE J a c q u e s  -  Remiremont
37 -  SAULNIER Denise -  L apou t ro ie

38 -  SAUR P i e r r e  -  Colmar
39 -  SCHAETZEL Jean -  K a y s e r s b e r g

40 -  SCHEHIN B e rn a d e t t e  -  Orbey

41 -  SCHILLINGER C h a r l e s  -  Wintzenheim

42 -  SCHMITT (Docteur)  -  L aba ro c h e

43 - SCHRECK J .  Paul  -  Turckheim

44 -  SCHUSTER Céc i le  -  Orbey

45 -  SCHUSTER Suzy -  Orbey

46 -  SIMON Alice  -  Orbey

47 -  SIMON Armand -  Orbey

48 -  SIMON G éra rd  -  O rbey  P a i r i s

49 -  SIMON J .  Marie -  Lapou t ro ie

50 -  SIRAC Suzanne -  Orbey

51 -  STADELMANN Berna rd  (Abbé)  L apou t ro ie
52 -  STELLY Michel  -  P a la i s e au  (91)

53 -  STOLTZ Vic tor  -  Orbey  Tannach

54 -  TARIN G eneviève  -  Mulhouse

55 -  THIRIET -  J a cques  -  Lapou t ro ie
56 -  THOMANN J.  Ber t in  -  Orbey

57 -  TOSCANI Armand -  Le Bonhomme

58 -  TOUZOT - L i b r a i r e - E d i t e u r  - P a r i s

59 -  TRISCHLER Rober t  -  Turckheim
60 -  UETWILLER-HENON Claude  -  Bloi s  (41)

61 -  ULMER Jo s ep h  -  Colmar

62 -  VELCIN (Melle)  -  Orbey

63 -  VOINSON Et ienne -  Orbey

64 -  VOINSON Maurice -  Orbey

65 -  WALTZER Gaby -  Orbey

66 -  WALTZER Paul  -  Orbey

67 -  WANLIN M ar t ia l  -  Colmar

68 -  WITT P i e r r e  -  S t r a s b o u rg

69 -  ZANN J .  Paul  -  Orbey
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M e m b re s b ie n fa ite u r s en 1992

1 -  AUBERT Jean - Nancy 9 -  MAIRE Raymond -  Orbey

2 -  DIDIERJEAN Claude  -  Fré land 10 -  OTTINGER M argue r i t e  -  Nancy

3 -  DOCTRINE CHRETIENNE (Soeurs )  Nancy 11 -  RIESS E r ic  -  Colmar

4 -  DUPONT Rose-Blanche  -  Orbey  12 -  RIETTE (Mme) Colmar
5 -  FOESSEL Georges -  S t r a s b o u r g  13 -  SCHEHIN B e r n a d e t t e  -  Orbey

6 -  GRIVEL J.  Marie (Abbé)  F ré land  14 -  TARIN G eneviève  -  Mulhouse

7 -  KILLY Yvet te  -  Colmar 15 -  WALTZER Gaby -  Orbey
8 -  LAURENT T h i e r r y  -  Brunoy (91) 16 -  WANLIN M ar t ia l  -  Colmar

O rg a n is m e s  où le  b u lle t in  p e u t -ê t r e  c o n s u lté

1 -  BIBLIOTHEQUE NATIONALE ET UNIVERSITAIRE -  S t r a s b o u r g

2 -  BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE -  Colmar

3 -  BIBLIOTHQUE MUNICIPALE -  S t r a s b o u rg
4 -  UNIVERSITAS BIBLIOTHEK -  F re ib o u rg  im Breisgau

5 -  BIBLIOTHEK BAYERRISCH - Munich
6 -  DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES -  S t r a s b o u rg

7 -  BIBLIOTHQUE HUMANISTE -  S é les t a t

8 -  EDITIONS TOUZOT - P a r i s
9 -  SOCIETE PHILOMATIQUE VOSGIENNE - M air ie  de  St Dié d e s  Vosges

10 -  SOCIETES D'HISTOIRE DE LA VALLEE DE LA WEISS -  Mair ie  d e  K a y s e r s b e r g

11 -  BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE -  Orbey
12 -  FACULTE DES SCIENCES HISTORIQUES -  I n s t i t u t  d ' H i s t o i r e  S t r a s b o u rg

M e m b re s  c o o p é ra n ts

1 -  COLIN P i e r r e  -  Romanologue -  Sté Dié

2 -  DENIS M ar ie -N oël le  -  CRNS S t ra s b o u rg

3 -  LICHTLE F r a n c i s  -  A r c h i v i s t e  -  K a y s e r s b e r g

4 -  MULLER Claude  -  H is to r i en  -  Colmar

5 -  MULLER Wulf -  Ph i lo logue  -  Boudry (Su is se )

6 -  RADIO 100 -  Colmar
7 -  THOMANN Marcel  -  P r é s i d e n t  d e  la F é d é ra t io n  d e s  Soc ié té s  d ' H i s t o i r e - S t r a s b o u r g

8 -  VOGLER Berna rd  -  D i r ec t e u r  de  l ' I n s t i t u t  d ' H i s t o i r e  -  S t r a s b o u rg

9 -  DUPONT G éra rd  -  Pho to -V idéo  -  Orbey

E tu d ia n ts , m e m b re s  d e  la S o c ié té  d 'H is to ire

1 -  ANCEL J .  B a p t i s t e  -  Orbey

2 -  BAILLY Céc i le  -  L aba roche

3 -  BAUMANN C h r i s t e l  -  Orbey

4 -  BAUMANN N a th a l i e  -  Orbey

5 -  CUMEUNIER A .S oph ie  -  L aba ro c h e

6 -  FERNANDEZ Raoul -  Hach imet te

7 -  JACQUES M i r e i l l e  - F ré land

8 - KEMPF Sandr ine - L aba ro c h e

9 - KRAUSS Michaë l  -- Orbey

10 - MICHEL Marie  - L aba roche

11 - MOSZYK Gwennaël -  Orbey

12 - MUNIER S é b as t i en - Orbey

13 - PERRIN E r ic  -  L aba ro c h e

9

R E C U E IL  H IS T O R IQ U E  

DE LA C O M M U N E  DE LA B A R O C H E

René PRUD’HOMME

1313 - C e lle , p r e m i è r e  a p p e l l a t i o n  du t e r r o i r .

1351 - Jean Seigneur  de  R i b e a u p ie r e  donne comme f ie f  au c h e v a l i e r  
U l r i c h  d ' I l z a c h  le  c hâ teau  du Hohnack.

1441 - Z ell nouveau nom ge rm a n isé  du t e r r o i r .

1640 - Labaroche d e v ie n t  le  nouveau nom de  la  commune.

1646 - Les d îmes  r e s t e n t  dûes  j u s q u ' e n  1753.

1663 - P a r o i s s e  de  L a b a ro c h e  j u s q u ' à  p a r i r  de  1691 a son p r o p r e  cu ré

AN III d e  la  R épublique, p r e m i e r s  p r o c è s - v e r b a u x  du conse i l  munic i 
pa l  .

1706 - A p p a r i t i o n  d e s  p r e m i e r s  r e g i s t r e s  de  l ' é g l i s e .

1787 - Recons t ruc t ion  de  l ' é g l i s e  de  L a b a ro c h e ,  co n s t ru c t io n  de  la 
maison d ' é c o l e  La C h a p e l l e .

1926 - E l e c t r i f i c a t i o n  de  la  commune.

1928 - Créa t ion  de  la s c i e r i e  Gullung,  et  i n s t a l l a t i o n  d ' u n e  b a t t e u s e  
communale au l ieu  d i t  La C h a p e l l e .

1929 - Créa t ion  d ' u n e  us ine  Hertzog à La P l a ce .

1949 - Recons t ruc t ion  de  l ' é g l i s e  p a r o i s i a l e  d é t r u i t e  p a r  l e s  b o m b ar 
dements  .

1953 - P r e m i e r s  t r a v a u x  d ' a d d u c t i o n  d ' e a u  de  la  commune.

1954 - Cons t ruc t ion  d ' u n e  d e ux ièm e  é g l i s e  s u r  l e s  h a u t e u r s ,  à Haute 
B a r o c h e .

1956 - Au 30 Ju in ,  l ' u s i n e  Hertozg c e s s e  de  fonc t ionner .
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H O M M A G E

A

A U G U S TE  S C H E R LE N

Soeur BEATRIX

Auguste SCHERLEN

Né le 21 août  1871 à H e r r l i s h e i m ,  p r è s  de  

Colmar ,  Auguste SCHERLEN, a p r è s  a v o i r  f r é q u e n té  l ' E c o l e  Normale ,  

d e v in t  i n s t i t u t e u r  au Bonhomme d ' a b o r d ,  p u i s  à L a b a ro c h e  et  à Colmar 

en 1906,  à l ' é c o l e  Saint  J o s e p h .

C ' e s t  à c e t t e  d a t e  q u ' i l  épousa  Marie Augustine 

ARNOUX f i l l e  d ' u n  c h a p e l i e r  de  K a y s e r s b e r g ,  é t a b l i e  à O r b e y ,  rue 

C h a r l e s  de  Gaulle où e l l e  e x e rç a  l e  m é t i e r  de  son p è r e .

AUGUSTE SCHERLEN, HISTORIEN

Sa p r e m i è r e  o e u v re  fut  un e s s a i  s u r  l ' h i s t o i r e  

de  son v i l l a g e  na ta l  dont  il  p a r l e r a  à p l u s i e u r s  r e p r i s e s .  J u s t e  avant  

la  p r e m i è r e  g u e r r e  m ondia le ,  Auguste SCHERLEN i n v e n t o r i a  et  c l a s s a  les  

a r c h i v e s  de  p l u s i e u r s  communes : Bennw ihr ,  E gu ishe im ,  Ste C r o i x - e n -  

P l a in e ,  T u rc k h e im ,  Wintzenheim, A m m e r s c h w i h r .

En 1910, i l  p u b l i a  une Oeuvre  en f r a n ç a i s  et  en 

a l l e m a n d ,  " Le VQ.lQJiina.QQ, do. NûtAQ.-VœmQ. dQJ> T K o i^ -E p i-b  " . E n  1912, i l  

f i t  p a r a î t r e  un opu sc u le  " La Gu.q.k k q . do. 30 An-6 en A l^aco .

S uspec té  p a r  l e s  A l lem ands ,  i l  fut  banni  à 

G renob le .  A son r e t o u r ,  i l  fut i n s t i t u t e u r  à L og e lb ac h ,  pu i s  à Ste Croix

en P l a in e .  Il  r e fu s a  ce d e r n i e r  p o s te  et  donna sa dém iss ion  

d ' e n s e i g n a n t .  C ' e s t  a l o r s  que la  m u n ic ip a l i t é  de  Colmar lui p r o p o s a  le  

p os te  d ' a r c h i v i s t e ,  où i l  t r o u v a  son b onheu r .

UN TRAVAIL DE BENEDICTIN : LES PERLES D'ALSACE

A p a r t i r  de  ce moment l à ,  Auguste SCHERLEN 

s ' o c c u p a  d ' i n v e n t o r i e r  de s  fonds  d ' a r c h i v e s ,  v r a i  t r a v a i l  de  

b é n é d ic t i n ,  souvent  i n g ra t ,  mai s  combien p r é c i e u x .  Parmi  tou te s  ses  

p u b l i c a t i o n s ,  nous r e t i e n d r o n s  "LQ.6 VQJitQJs d 'A Z ^ a cQ " , en 1926. P r e m ie r  
volume qui en c o m p te ra  3. C ' e s t  une longue s é r i e  d ' é t u d e s

s u b s t a n c i e l l e s  su r  Colmar et s e s  e n v i r o n s .  Le deux ièm e  volume a uss i  

impor tan t  p a ru t  en 1929, en a l lemand  et  en f r a n ç a i s .  C ' e s t  sa f am i l l e  

qui a f a i t  p a r a î t r e  le  tome 3 en 1984. Recueil  r em p l i  d ' é t u d e s  d ' u n e  

v a r i é t é  et  d ' u n e  r i c h e s s e  r e m a r q u a b l e s .

AUGUSTE SCHERLEN, GRAND AMI DE LA NATURE

Promeneur  et  randonneur  dans  l e s  Vosges tou te s  

p r o c h e s ,  l e s  s o r t i e s  m ontagnardes  c o n s t i tu a i e n t  le  d é la s s e m e n t  domin ica l  

h a b i t u e l  de  n o t re  h i s t o r i e n .  Le 23 novem bre  1933, accompagné  de  son 

épouse  et d ' u n  ami ,  i l  s ' e f f o n d r a ,  p r i s  d ' u n  m a la i s e  c a r d i a q u e ,  en 

f r a n c h i s s a n t  la h au teu r  qui  menait  le  g roupe  à G u e b e r s c h w ih r .

I l  r e p o s e  à Orbey  dans  la  s é p u l t u r e  f a m i l i a l e  

de  son é p ouse .  Nombreux sont  ceux qui  s e  r e c u e i l l e n t  d evan t  sa tombe.  

La f lamme du s o u v e n i r ,  d e s  sen t im en t s  de  r eco n n a i s s a n c e  et de  
v é n é ra t ion  ne s ' é t e i n t  p a s .

SOURCES :

+ L. SITTLER : "En mémoi re  d ' u n  h i s t o r i e n  r e m a rq u a b l e "  (1983) 

Bul let in  du Canton de  Wintzenheim (1981)
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LE CHAT N O IR  A L'ETABLE

Henri PETITDEMANGE

C ' é t a i t  au tem ps  d e s  s o r c i è r e s .  Le Jean 

é t a i t  m a r c a i r e  à la  Combe.  Mais i l  n ' a v a i t  pa s  de  chance  

avec  s e s  c a b r i s .

Dès q u 'u n e  de  s e s  c h è v r e s  m e t t a i t  b a s ,  le  

lendemain  un c a b r i  é t a i t  r e t r o u v é  m or t .  Le jou r  su iv an t  un 

a u t r e ,  comme s ' i l  a v a i t  é t é  é t r a n g lé .  De g u e r r e  l a s s e ,  Jean 

p r i t  son s a b r e  e t  f i t  le  guet  à l ' é t a b l e .

Vers m inu i t ,  que v i t - i l ,  un g ros  cha t  no i r  

qui  se  d i r i g e a i t  à pas  f e u t r é s  v e r s  l es  c a b r i s .  Notre Jean 

bondi t  et  a s sé n a  un t e r r i b l e  coup de  s a b r e  su r  le  dos  

du c h a t  qui  s ' e n f u i t  en miau lan t .

Le lendemain  mat in ,  Jean a p e rç u t  l e  f i l s  

du vo i s in  qu i  s ' e n  a l l a i t  en tou te  h â t e  chez  l e  médecin  à 

L a p o u t ro i e .  "Qui e s t  m alade chez vous ?" "C 'est la  Marie 

e l l e  n 'a  pas dormi d e  la  n u it, son dos e st tout noir et 

e l l e  sou ffre  h o rrib lem en t. "

Depuis ce jou r  là ,  Jean n ' e u t  p lus  de

p ro b lè m e s  a v ec  ses  c a b r i s .

13

Lè n o r t c h e t t e  au  c h to y e

Henri PETITDEMANGE

Sir  do ta  dé  g n ach es .  Lo Jean i r  m o rc a i r e  è lè 

Comme. Mais é n ' a v o u  pè doe t ch a n s  d è v o d e  sé  c a b r i s .  Kat 

enne t c h i v e  b o t t a y e  b è ,  lo lendemain  in c a b r i  i r  k o e rv è .  Lo 

d jo  d è p r é  in aut ; s i r  comme s i  z e r r o  e s s tu  s t r a n g u i l .  Ma fou,  

lo Jean  pernoe  in gwo s a b r e  et w a r toe  au c h to y e .

E mèynoey ko ké vèyoe  ? Enne g ro o ss e  t c h e t t e  nore 

n ' a l l è  to balema t c h i  lé  c a b r i s  !! Not re Jean sau toe  è l ' a i r  et 

f r a p o e  lè  t c h e t t e ,  in bon cow de  s a b r e  t su  lo do .  Lè t c h e t t e  

fouyoe  è mianolan .

Lo lendemain  mèti  lo Jean  vèyoe  lo foe do vo iz i  ke 

n a l l a y e  to t ep ro u  t c h i  lo b a r b è y e .  " Kiass ka malève  t c h i  

vo?" "Sa note Marie ;  èl  a to t e  nore  t su  lo do et  e l l e  é mo, 

e l l e  é mo".

Ennda lo d jo  l à ,  lo Jean  ne poedoe pu d ' c a b r i s .
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LA H U C H E  DE M E Y W IH R

Henri PETITDEMANGE

I l  y a d e s  cen ta ines  d ' a n n é e s  que l e  v i l l a g e  d e  

M e y w i h r  p r è s  d 1 A m m erschw ihr  a d i s p a r u .  Mais,  b ien  cachée  dans  les  

s o u t e r r a i n s  du c h â te a u  e x i s t e  une huche  en f e r ,  l a q u e l l e  con t ien t  les  

t r é s o r s  d e s  anc iens  s e ig n e u r s  du l ieu .

Un s o i r ,  un homme de  L a b a ro c h e ,  s e  r e n d a i t  à 

A m m ers c h w ih r ,  l o r s q u e  soudain  a l o r s  q u ' i l  é t a i t  à l ' e n d r o i t  du v i l l a g e  

d i s p a r u ,  la  t e r r e  t r e m b l a  . . . .  une f lamme s u rg i t  de  t e r r e .  Affolé,  le  

B a ro tc h é  s ' a r r ê t a .  La f lamme s ' é t e i g n i t  et  d e van t  lui que  v i t - i l  : une 

g r o sse  huche en fe r . Sur le  c o u v e r c l e  de  la  h u c h e s s e  t en a i t  un ch ien  

po r ta n t  une c le f  dans  sa  gueule .  Le Baro tché  e n te n d i t  une voix  qui lui 

d i s a i t  : "prends la  c le f  et ouvre le  c o ffr e . Tu se r a s  r ic h e , t r è s  r ich e  

et heureux toute ta  v ie" . E n t r e - t e m p s  le  c h ie n  d e v e n a i t  d e  p lu s  en p lus  

g r o s ,  s e s  yeux b r i l l a i e n t  comme d e s  b r a i s e s . . . .  Not re homme ne pouva it  

p lus  bouger .

D'un coup ,  i l  s ' e n f u y a  à to u te s  j a m b e s ,  et  la 

huche  s ' e n fo n ç a  lentement  dans  l e  s o l .

Seul ,  ce lu i  qu i  n ' a  peu r  de  r ien  p o u r r a  un jour  

r é c u p é r e r  l e  t r é s o r  de  M eywihr.

N. B. Le v i l l a g e  de  M eywihr é t a i t  p r o té g é  p a r  un c h â te a u  qui  a a p p a r t e n u  

aux comtes de  R i b e a u p ie r  r e . Les h a b i t a n t s  s e  r é fu g iè r e n t  au 17° 

s i è c l e  à A m m e r s c h w i h r .
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Le h o e tc h e  d e  M e y w ih r

Henri PETITDEMANGE

E l i  d e s  cen taynes  d ' e n n a y e s  que lo v i l l è d j e  de  

M eyw ihr, mi lan de  M arw i l le  ê d i s p a r u .  Mais ,  bé k w e tc h i  da  lé  s o u t e r 

r a i n s  do t c h è t e y  enne h o e tc h e  de  fyè  a r èpu  d è v o d e  le s  t r é s o r s  dé  

sègneurs  do l o e y .

In s â ,  è lè  broun dè  n e y , in B a ro tché  n ' a l l a y e  è 

M a rv i l l e .  D ' in  c o w , é l ' i r  è M eyw ihr, lè  t i e r r e  t r am ou loe ,  enne f lamme 

s t r i s s o e  fû do pa to e ,  è f fo lè  mo B aro tché  s ' è r r è t o e .  Lè f iamme se 

s t enndoe .  E devan t  lu ,  ko ké veyoe  : enne g w osse  h oetch e de fy è . Dsu 

lo k e v y e c h  d l è  h o e tc h e  in t c h é  kavou enne k y è  da  lo m oessey .  Enne woè 

doegè : " d oev iè  lo  k o fr , d e v iè  lo  k o fr . Te sr é  r é tc h , to  s r é  réttch  to te  

tè  v ie" . Antoer t a ,  lo t c h é  doe v n a y e  to gwo, to gwo. Sé ey e r l u d j i  com

me dé  b r a i s e s . . . .  Mo B a ro tc h é  ne d jo y a e  pu b o u d j i .

D ' in  cow é se  r l e v o e  et  fouyoe ,  fouyoe è g r an d e  

d j a m b a y e s ,  é to ba lema lè  h o e tc h e  s ' è fo n ç o e  d a  l é  t i e r r e .

Lot l a t t  k o e 'n  do te  de  r é ,  lot  l a t t  p o u r r é  in d jo  

p a r  lé t r é s o r s  de  M eyw ihr.
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N O TR E  P R O P R E  H IS T O IR E  

A TR A V E R S  LES M O TS

M aurice HERMANN

Les e x p r e s s i o n s  de  nos "anciens" é t a i e n t  le  r e 

f l e t  de  l eu r  v i e  qu o t id i e n n e  f a i t e  de  s i m p l i c i t é  et  de  bon se n s .

Voici l e s  p lus  t y p i q u e s  et  l e s  p lus  o r i g i n a l e s .

-  Ela pouiyou inaque enne r è tte  d e  m oteye.

-  I l  e s t  p a u v re  comme une s o u r i s  d ' é g l i s e .

-  Quatte ê pyoue vaumoe dansi dsu  sè  chmuge que d 'o w v r è  da i tchan.

-  Quand i l  p l e u t ,  i l  vaut  mieux d a n s e r  su r  sa ch e m is e  que de  t r a v a i l 

l e r  au cham p.

-  Lè poure ne tch è  wèlan do p é r i.

-  La p o i r e  ne tombe pas  t r è s  loin du p o i r i e r .  S ign i f ica t ion  : l e s  en 

f an t s  h é r i t e n t  souvent  d e s  q u a l i t é s  et des  d é fa u t s  de  l e u r s  p a r e n t s .

-  Botche q u o ch e-te  tèr é  i pain d ' ia i s e y e .

-  Bouche t a i s - t o i ,  tu a u ra s  un pa in au l a i t .

-  Lo g ô -là  fa it  f r iz i  lé  poû do nè.

-  Ce goût f a i t  f r i s e r  l e s  p o i l s  du n e z .

E noe faumi s e  d é v o e c h ti dèvan d e n a llè  o le y e .

Il  ne faut  s e  d é s h a b i l l e r  avan t  d ' a l l e r  au l i t .  S ign i f ica t ion  : ne pas  

se d é p o u i l l e r  tan t  que  l ' o n  v i t .

I
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E vau moe i sk o ech i do lo e y e  qu 'enne b e l le  p yèyn tch  de fu d e  lo ey e

Une d o s s e  de  l ' e n d r o i t  e s t  p r é f é r a b l e  à une b e l l e  p l anche  d ' a i l l e u r s .  

S ign i f i ca t ion  : i l  vaut  mieux f a i r e  conf iance  à un modes te  g a r s  du 

p a y s  q u ' à  un beau Monsieur inconnu.

Ne m ie la tc h i s é  pyèm sna tchau d 'a u v e .

Ne pas  l â c h e r  s e s  p lumes  sans  eau c h a u d e .  S ign i f ica t ion  : donner  

d i f f i c i l e m e n t .

Ennsè quomi varouque lo  pore hamme é  è tè tc h i s è  t c h iv e .

Il  ne connait  pas  encore  le  l ieu  où le  p a u v re  a a t t a c h é  sa  c h è v r e .  

Se d i t  d ' u n e  pe rsonne  qu i  n ' a  pas  encore  connu la  m i s è r e .

Tchèque pot è  s è  q u oevyège .

Chaque pot  à son c o u v e rc l e .

Se d r a sse  naque i byan pauw dsu i taco d e  f é .

Se r e d r e s s e  comme un pou blanc  s u r  un t a s  de  f u m ie r .  -  Se d i t  

d ' u n e  pe r s o n n e  f i è r e .

Ca mi toucou lè  g lin e  qué qunaque lè  poerm eere qué fa it  l 'u .

Ce n ' e s t  pas  t o u jou r s  la  poule qui  c a q u e t t e  la  p r e m i è r e  qui  a f a i t  

1 ' o e u f .

Ezo b o tté  P ingquotte dan Pèque.

I l s  ont mis Pen tecô te  avan t  P âq u e s .  -  E x p r e s s i o n  i ro n iq u e  d ' a u t r e f o i s  

v i sa n t  deux f iancés  o b l ig é s  de  se  m a r i e r  dans  l ' a t t e n t e  d ' u n  heureux  

é v è n e m e n t .
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On dés igne  p a r f o i s  un homme sans  méchance té  p a r  : I lèch e -m o e , j te  

lè c h e r è . Un l a i s s e - m o i  - Je  t e  l a i s s e r a i .

E p oelro  i  pauw po avou lè  p e y e .

I l  p è l e r a i t  un pou pour a v o i r  la  peau .  -  Bel e x e m p le  d ' a v a r i c e .

Hoelè lo  vényo fu denne v è tc h e . -  T raduc t ion  : c r e u s e r  (mot à mot) 

Le veau h o r s  d ' u n e  v ache .  S ign i f i ca t ion  : t i r e r  les  v e r s  du nez.

Deye zau pâ. Que Dieu a i t  sa p a r t .  Cour te  p r i è r e  que nos g r a n d -  

p a r e n t s  p rononça ien t  en se  couchan t .

19

LA M O IS S O N  D A N S N O TR E  C A N TO N  

AU D E B U T DU S IE C LE

Gaby BAUMANN 

M arcel EITEL

La t e r r e  l é g è r e  de  no t re  Canton ne se  p r ê t e  pas  bien  pour  y 

semer  du f roment .  Au tem ps  des  p e t i t s  c u l t i v a t e u r s  de  la  montagne,  au 

l ieu  du f rom en t ,  ce qui  r é u s s i s a i t  le mieux p a r  i c i ,  c ' e s t  ce que l ' o n  

nommait "le blé" ( le  s e i g l e ) .

LE BLE

I l  a v a i t  beaucoup  d ' a v a n t a g e s .  Sa p a ille  é ta i t  longue,  e l l e

s e r v a i t  pour  beaucoup de  c h o s e s .  Battue  au f léau ,  c ' é t a i t  su r tou t  pour  la 

c o u v e r t u r e  d e s  maisons  q u ' e l l e  é t a i t  r e c h e r c h é e .  On a t t a c h a i t  a u s s i  les  

a r b r e s  à l eu r  p i q u e t ,  a v e c .  E l le  s e r v a i t  a u s s i  à a t t a c h e r  les  v ignes  à 
leu r  s u p p o r t ;  pour  f a b r i q u e r  d e s  l i e n s ,  pour  r e m p a i l l e r  les  c h a i s e s ,  pour  

f a i r e  d e s  r u c h e s  et d e s  ha u s se s  pour  l e s  a b e i l l e s .  On en f a i s a i t  a u s s i

des  panetons  pour  le  p a in ,  de s  p a n i e r s  à c o u tu re ,  d e s  b o u r r e l e t s  d ' é t a n 

c h é i t é  d e r r i è r e  l es  p o r t e s  et  l e s  s o u p e n te s .  La p a i l l e  qu i  ne pouva i t  s e r 

v i r  à a u t r e  c h o s e ,  on la  coupa i t  pour  en f a i r e  la  l i t i è r e  aux b ê t e s .

Le grain du b l é  donnait  de  la  bonne f a r i n e .  El le  n ' é t a i t  pas

auss i  b l a n c h e  que  c e l l e  du f roment.  E l le  s e r v a i t  à la  f a b r i c a t i o n  du pa in
de ménage,  qui  r e s t a i t  f r a i s  au moins une semaine .  Le son s e r v a i t  à l ' a 

l im enta t ion  du b é t a i l .

L'ORGE

El le  é t a i t  su r to u t  pour  l e s  pou les  et  pour  l e s  p o r c s ,  p a r f o i s  

a u s s i  pour  l e s  vac h es  en r emplacement  du son .  Les o i e s ,  l e s  c a n a r d s  et 

l e s  l a p i n s  l ' a p p r é c i a i e n t  a u s s i .  On pouva i t  a u s s i  en g r i l l e r  pour r e m p l a 

c e r  la c h i c o r é e  avec  le  ca fé .

Sa p a i l le ,  c o u r t e ,  é t a i t  souvent  mélangée au regain pour  lui 
é v i t e r  un échauffem ent  e x c e s s i f  (au moment de  la  f e r m e n t a t i o n ) .  Quand il  

n ' y  a v a i t  pas  beaucoup de  f o u r r a g e ,  l e s  v a c h e s  et l e s  chevaux  en man 

gea ien t  un peu;  le  r e s t a n t  é t a i t  u t i l i s é  comme l i t i è r e  pour  l e s  b ê t e s .

L'AVOINE

El le  é t a i t  pour  l e s  c h e v a u x ;  pour  l es  a u t r e s  an im aux,  e l l e  l e s
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eût t r o p  é c h a u f f é s .  Sa p a i l le  s e r v a i t  de  l i t i è r e .  Avec l e s  b a l l e s  on pou 
v a i t  f a i r e  d e s  p a i l l a s s e s .

LE SEIGLE DE PRINTEMPS

I l  r e s s e m b l a i t  au s e i g l e ,  mais  p r o d u i s a i t  moins de  g r a i n .  Il 

é t a i t  semé en r em placem ent  du s e ig l e  qui  a v a i t  é t é  ge lé  en h i v e r .

LES MAUVAISES HERBES (dans le s  c é ré a le s)

Les r h i n a n t h e s  : l è  r i è l l e  

Les b l e u e t s  : l e s  pouya t  
Les c o q u e l i c o t s  : l é  djau 

Les v e s c e s  : l é  b s é y  d ' r e t

ON MOISSONNAIT TOUJOURS AU MOIS D'AOUT

Il fa lla it  p rép arer le s  o u t ils .  B a t t r e  une f a u x ,  pas  t r o p

f i n e ,  i l  y a d e s  p i e r r e s  dans  le  champ ! et  l e s  é t e u l e s  du s e ig l e  sont
d u r e s  !

Monter  le  " c i n t r e  à coucher  la  p a i l l e "  s u r  l e  manche de  la  

f aux .  B a t t r e  l e s  f a u c i l l e s .  F a i r e  t r e m p e r  la  p a i l l e  pour  f a b r i q u e r  les

l i e n s .  Monter  l a  v o i tu r e  à r i d e l l e s ,  y m e t t r e  l a  p e r c h e  et  la  c o rd e  s e r 
vant  à a m a r r e r  l e  c ha rgem en t .

Quand le s  c é r é a l e s  a r r i v e n t  à m a t u r i t é ,  p a r  un j o u r  de
beau t e m p s ,  on pouva i t  commencer .

Les femmes é ta i e n t  vê tues  d ' u n  t a b l i e r ,  c o i f f ée s  d ' u n e  

c o r n e t t e ,  l e s  hommes en b lo u se ,  pan ta lon de  t o i l e  et c h a p e a u .  C 'éta ien t  

le s  femmes qui d é lim ita ien t le  pourtour du cham p. El les  empoigna ient  la 

p a i l l e  en son m i l ieu ,  la  c o u p a ie n t ,  en e x p u rg e a i e n t  l e s  m a u v a i s e s  h e r b e s  

avec  la  po in te  d e  l eu r  f a u c i l l e  et  la  d i s p o s a i e n t  en j a v e l l e s .

Quand e l l e s  a v a ien t  t e r m in é ,  le s  hommes le  fauchaient ( le  s e i 

g l e ) .  Les femmes le  r am a s sa i e n t  au fur  et  à m esure ,  d e r r i è r e  l e s  hom

mes ,  l ' e x p u r g e a i e n t  de  ses  m auva i ses  h e r b e s  avan t  de  le  d i s p o s e r  en j a 
v e l l e s  pour  le  f a i r e  s é c h e r .

L ' o r g e  e t  l ' a v o i n e  d e v a i e n t  ê t r e  r e n t r é e s  le  j o u r  même.

Le s e ig l e  pouva i t  s é jo u r n e r  à l ' e x t é r i e u r  p lu s  long tem ps .  I l  

é t a i t  l i é  en g e r b e s  et  d i s p o s é  en hu t t e s  dans  l e  cham p.  Quelques  j o u r s  

p lu s  t a r d ,  un j o u r  de  s o l e i l ,  i l  f a l l a i t  le  c h a r g e r  s u r  la  v o i tu r e  et  le 
r e n t r e r  au g r e n i e r ,  p u i s  en f a i r e  une meule ( l e s  é p i s  au c e n t r e ) .

Les c é r é a l e s  é t a i e n t  b a t t u e s  au f l é a u ,  en h i v e r ,  dans  le s  p é 

r i o d e s  de  mauva is  t em p s .
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Le s ey  d a  n o t C a n to  è  lé a n t c h  do s iè c le

Gaby BAUMANN 
Marcel EITEL

Lè l a d j î  t y è r  d ' n o t  canto n ' s é  p r a t  mi bé po y smè do f e r 

ma. Do ta  dé  p t i  m orke r  dè  montèyn,  è lè  p i èc e  do f e rm a ,  souk sé  

chêkau  lo me èvau t o u s s i ,  s i r  souk en d ' j a u  "lo biè" ( le  s e i g l e ) .

Lo b iè  avou t r o b é  d é  è v è t è t c h .  So ch trè  i r e  grang ;  é s e rv a u  

po t r o b é  èke .  Bètu o f y è j e y ,  s î r  su r tou t  po r k w è t c h i  lé  maujo ké l ' i r e  

é r k w è r i .  En l iau  a u s s i  lé  a r b  è p r é  lé p i k è  è v o d . E s e rv a u  a u s s i  po li'e 

lé  vègn è p r é  lé  p è c h è y ;  po f è r  dé  lyo ,  po f è r  lé  t su  d é  s è l ,  po f è r  dé  

bos èko dé  r è h a u s  po lé  m ocha t .  En nè fèyau  a u s s i  dé  c o rb i o  po lo 

pègn,  dé  t c h a r p i a t  po lè  c o u z r i e ,  dé  t o t c h a t  po d è r i  lé  ech èko da  lé  

t a p n è .  Lo c h t r è  k ' n i r e  mi bon po f è r  è k e ,  en lo kauwpau po c h t e r n y  lé 

b é y t .

Lo grè  do b i è  dnau d è  bonne f è r i n .  El le  n ' i r e  mi s i  b y a n tc h e  

ké séy  do f e rm a .  E l le  s e rv a u  po f è r  lo pegnd ' meynèdj  ké dmourau f r a  au 

mon èn smèyn .  Lo k r e  s e rv a u  po n e r i  lé  b é y t .

L'Odj i r e  su r tou t  po lé  j l i n  èko po lé  p o c h é y , défou po lé

v è tc h  è lè  p y è s  do k r e .  Lé ô y , lé  bor  èko lé  l a p i  l ' e y m â n e  a u s s i .  En

pâu a u s s i  lo r e c h t i  po r è p y è s i  lè  c h i c o r é  èvo lo ca fé .

So c h tr è , koch ,  i r  bê sova  malè  èvo lo rwèni  po ken

s ' è c h a u f f e u s  mi t r o p .

Kat ê n ' y  aw mi t r o p  d ' è s k v é y ,  lé  ve tch  èko lé  tchwau nè

mindjâne  in pauw, lo r èch  s i r  po c h t e r n î  lé  b e y t .

L'Avôn s i r  po lé  t chw au ;  lé  zau te  b é y t ,  sa lé  è rau  t ro p  

é c h a u f i .  So c h t r è ,  s i r  po c h t e r n î .  Evo d ' s é  p é y a t  en paû f è r  d é  p è y è s .
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Lo trèmau ( s e i g l e  de  p r in t e m p s )  é r sènau  lo b i è ,  mais  én 

dénau mi t an t  d ' g r è .  E l i r e  smè po r è p i è s i  lo b i è  kawou j a l è  è l ' e v i è .

Lè m iède (d a  lè  vên rî)

Lè r i e l l e  : r h in a n te  

Lé pouya t  : b l e u e t s  

Lé d jau  : c o q u e l i c o t s  

Lé bsêy  d ' re t  : v e s c e s

En séy  au toukou o mou d'Aout

Falau p rép aré lé  è b è c h . Rbèt ène f au ,  mi t r o p  tèm,  é l î  dé 

p î r  da  lo t chang ,  èko  l é  ch to y o  so duch .  Monté l ' è d j è v l e u y  dsu  lo wâ.  

Rbèt lé  s é y .  T ra p è  lo c h t r è  po f è r  lé  ly o .  Monté lo t c h è  è c h a u l ,  bo tè  

lè  p î t  èko lè  kôd po tn i  lo cha rgem a.

Kat lè  wènr i  i r  m èyeu r ,  pa în djo  d ' b y è  ta  lè  séy  pau 

è a n t c h i .  Lé fam îne v e c h t î  d ' i n e  d è v è t é y ,  ène co rne t  d ' su l è  t é y t ,  lé  zam 

ène b l a u d ,  d é  t c h a u s  d é  kou ti  èko in t c h è p é y .

Sir lé  fam ké séyâne lè  ronde do tch ang. El le  tnâne lo c h t r è  

pa lo mweytang,  lo s é y â n e ,  lo chauwbâne  èvod  lè  smaye  dè  s é y ,  po t i n ' ;  

fû lè  m iè d e ,  è p r é  e l l e  l ' è d j è v l â n e .  Kat e l l e  ine p r a t e ,  lé  zam lo  sayâne  

( lo b i è ) .  Lé fam lo  r èm èsâne  a u s s i  fô d è r î ;  e l l e  lo chauwbâne  danké  

d ' i è d j è v l è ,  po ké s a t c h e u s s .

L 'Odj  èko l 'A von  ine r e n t r é  lo d jo  mèyme.

Lo b i è  pau dmourè  fû kopu d ' t a ;  é l i r e  l i e  p a r  d ' j e r b ,  è 

bo tè  en c o va t  da  lo t chang .  Ene p a i r  d é  djo  pu t â ,  ing djo  d ' s l o ,  falau  

lo t c h a d j i  dsu  lo t c h è  po lo r a n t r è  dsu  lo s o l e y , è f è r  lo t c h é y  ( l e s  sp i  

o m w ey tang ) .  Lè wènr î  i r e  bè touye  o f y è j e y ,  è l ' e v y è ,  da  lé  b inay  d ' pe

t a .
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E M IG R A TIO N  M IC LO  - PATRY AUX U SA

Jean-Pol MICLO

Jean  Nicolas  Miclo x Marie Anne P a t ry

Jean Nicolas  

° Orbey  1825

New York 

16-5-1851

Michel

° Orbey  1828

New York 

20-9-1851

1854 d é c ès  à CINCINNATI de  Jean Nicolas 

MICLO, son épouse  Mar ie  F ra n ço i s e  Démangé se  

r e m a r i e  à Orbey  en 1863 avec  Jean P i e r r e  

MICLO

Marie  Barbe  PATRY épouse  (v e u v e  ?) MICLO 

demande  à p a r t i r  pour  LOUISVILLE le  28 juin 

1855

Naissance  à LOUISVILLE le  1 .12 .1859  de  

Nicolas  Emile MICLO f i l s  de  Laurent  MICLO et  J o s é p h i n e

1882 mar iage  à Orbey  de  Nicolas  Emile MICLO né aux 

U.S .A.  qui  e s t  donc revenu au p a y s  de  s e s  p a r e n t s .

Tous ces  ém ig ran t s  sont  p e u t - ê t r e  p a r t i s  r e j o i n d r e  
Jean F ra n ço i s  PATRY, m e n u i s i e r ,  qui  a demandé  un p a s s e p o r t  pour 

l 'A m é r i q u e  au mois d e  mai 1817 so i t  34 ans p lu s  t ô t .  Il  é t a i t  p a r t i  avec  3 

p e r s o n n e s .
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. I l  faut  s a v o i r  que c e t t e  année 1817 a vu le  d é p a r t

de  28 h a b i t a n t s  d ' O r b e y  pour  ce continent  - lo in ta in  :

Jo s ep h  SANNEZ avec  4 pe rs o n n e s  

M elch io re  KORNEMANN a v ec  5 pe rs o n n e s  

Jo s ep h  KNOPF avec  3 pe rsonnes  

J a cques  GAUDEL c é l i b a t a i r e  

Jean Louis GAUDEL avec  4 p e rsonnes  

Laurent  BUTZ avec  1 personne  

S é b as t i en  BLEICHER avec  4 p e rsonnes

Q u ' e s t - c e  qui  a bien  pu p o u s s e r  ces  28 h a b i t a n t s  à 

s ' e x p a t r i e r  ? Si l ' o n  en c r o i t  la  t h è s e  d e  Nicole  FOUCHE (1 ) ,  l ' a n n é e  1817 

qui  v i t  5191 Alsac iens  é m ig re r  fut  une année d e  g r a n d e  d i s e t t e .  Au 
p r in t e m p s  1817, les  A ls a c ie n s  pa ien t  les  c a t a s t r o p h e s  d e  l ' a n n é e  1816, les  

d é s a s t r e s  n a tu r e l s  -  p l u i e s ,  o r a g e s ,  g r ê l e s ,  i nnondat ions  -  a v a ien t  d é t r u i t  

c u l t u r e s  et  r é c o l t e s  (pommes de  t e r r e  et  c é r é a l e s ) .  On peut  donc p e n s e r  

que ce fut  la  cause  p r i n c i p a l e  de  ce nombre  é l e v é  d e  d é p a r t s .

Y a - t - i l  encore  d e s  d e s c e n d a n t s  de  ces  "colons" aux 

U.S .A. ? Les r e c h e r c h e s  e n t r e p r i s e s  ( p a r  c o r r e s p o n d a n c e )  n ' o n t  pas  encore  

donné de  r é s u l t a t  et  j e  r e m e rc i e  p a r  avance  qu iconque  me donnera  des  

rense ignem en ts  à ce s u j e t .

(1) Sources Thèse  de  Nicole  FOUCHE "Emigra t ion  Alsac ienne  aux E t a t s -  

Unis 1815-1870" ( p u b l i c a t i o n s  de  la  Sorbonne 1992)

Hervé  DIERSTEIN, André  GANTER " L ' é m i g r a t i o n  des  Haut-  

Rhinois  aux Amér iques  en 1817"

R e g i s t r e s  d ' é t a t  c i v i l  Orbey
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C O N F E S S IO N  D UNE S O R C IE R E  

DE FR E LA N D

P h ilip p e  JEHIN

Les 19 et  20 novem bre  et  le  12 d é c e m b r e  1631, 

Jeannon veuve  de  N icolas B a r lier  d e  F r é l a n d ,  p a s s e  aux aveux  : e l l e  r a 

con te  s e s  e n t r e v u e s  avec  le  d i a b l e  et d é t a i l l e  l e s  m a lé f i ce s  q u ' e l l e  a 

commis pendant  p r è s  de  30 ans .

Si le document ,  c o n s e r v é  aux A r c h iv e s  d é p a r t e 

men ta le s  (1) e s t  e x c e p t io n n e l  p a r  sa p r é s e n t a t i o n  et  s e s  in fo rm a t io n s ,  il  

n ' a p p a r a î t  pas  e x t r a o r d i n a i r e  d ans  le  c o n te x t e  du XVIIe s i è c l e .  I l se 

p r é s e n t e  comme un r e g i s t r e  in-A° en bon é t a t  de  c o n s e r v a t i o n ,  contenant  

une in t ro d u c t io n  et  t r e n t e  a r t i c l e s  s u r  s ep t  pages .

E x c e p t io n n e l ,  i l  l ' e s t  tout  d ' a b o r d  p a r c e  q u ' i l  

e s t  é c r i t  en f r a n ç a i s ,  o r  la  langue a d m i n i s t r a t i v e  de  la  s e ig n e u r ie  de  

R i b e a u p i e r r e  dont  r e l è v e  le Val d ' O r b e y  r e s t e  bien  l ' a l l e m a n d .  On peut 

donc lég i t imement  s e  dem ande r  pourquoi  i l  e s t  r é d i g é  en f r a n ç a i s  pu i sque  

les  l e t t r e s  sont  ex t rêmem ent  r a r e s  dans  la  v a l l é e  en ce d é b u t  du XVIIe 

s i è c l e .  L ' é c r i t u r e  e s t  r é g u l i è r e ,  soignée  et  de  c a r a c t è r e s  g o t h iq u e s .  Le 
r a p p o r t  a donc é té  composé  p a r  un ge rm anophe  b i l ingue ,  v r a i s e m b l a b l e 

ment  un o f f i c i e r  s e ig n e u r ia l  dont  nous ignorons le  nom et  la  fonct ion .

Cet te  confess ion  r e s t e  c e p endan t  un a c t e  couran t  à 

l a  f in  du XVIe s i è c l e  et  dans  la p r e m i è r e  m oi t ié  du XVII° s i è c l e .  En e f 

f e t ,  de  1615 à 1635, on e s t im e  à p r è s  de  5 0 0 0 ,  le  nombre  de  cas  de  

s o r c e l l e r i e  r e l e v é  en Alsace .  Le XVIIe s i è c l e ,  peut ê t r e  p lu s  que tout  

a u t r e  s i è c l e ,  et  p a r t i c u l i è r e m e n t  dans  no t re  p r o v i n c e ,  e s t  le s i è c l e  de  la 

s o r c e l l e r i e .  L 'A l s a c e  e s t  g ravem en t  touchée  p a r  l e s  t r o u b l e s  e s s e n t i e l l e 

ment dus  à la  t e r r i b l e  g u e r r e  de  T ren te  ans .  Les années de  m is è re  se  

suc cè d e n t .  La g u e r r e ,  l es  e x a c t i o n s  des  s o l d a t s ,  la  famine t r a u m a t i se n t  

les  p o p u la t i o n s  e t  marquent  profondément  l es  âmes .

Le Val d ' O r b e y  n ' é c h a p p e  pas  aux d e s t r u c t i o n s ,  

l e s  v i l l a g e s  sont  d é t r u i t s ,  l ' a b b a y e  de  P a i r i s  e s t  p i l l é e  p a r  l e s  Suédois ,  
la  popu la t ion  e s t  déc im ée .  C e t te  i n s é c u r i t é  g é n é ra l e  a l im en te  l ' im a g in a t io n  

et  la  s u p e r s t i t i o n ,  e l l e  i n s p i r e  l e s  r é c i t s  f a n t a s t i q u e s  et l e s  p r a t i q u e s  

de  s o r c e l l e r i e .  Avec la pa ix  r evenue  et  la  l en te  r e p r i s e  économique ,  l es  
p ro c è s  pour  s o r c e l l e r i e  diminuent  et  f in i s s e n t  p a r  d i s p a r a î t r e  à la  f in du 

XVIIe s i è c l e .

C ' e s t  d an s  ce  co n te x t e  d i f f i c i l e  où la  s o r c e l l e r i e  

e s t  unanimement reconnue et  r é p r o u v é ,  que l e s  a u t o r i t é s  a r r ê t e n t ,  i n t e r r o 

gent et  exécu ten t  f ina lem ent  Jeannon B arlier .
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" C onfessions tant Am ÿable que par Torture De 

Jeannon v e fv e  d e  feuz C olas le  B ar lier  d e  freland  estan t e s té e  in terrogez  

le s  19e et 20e 9b re 1631 cornes au ssy  le  12e 1 0b re  d ito  : en p résen ce  de  

7 Tesm oings neu ltres" .

Jeannon B arlier  a donc avoué  tous  le s  a c t e s  men

t ionnés  p a r  la  s u i t e ,  so i t  de sa p r o p r e  vo lonté  so i t  p a r  la  t o r t u r e .  Au

cune m é thode  n ' e s t  p r é c i s é e  c a r  l ' e s s e n t i e l  e s t  l a  confess ion .  En e f f e t ,  

l e s  j uges  s ' a c h a r n a i e n t  à o b t e n i r  de  l ' a c c u s é e  l e s  aveux  le s  p lu s  com

p l e t s .  C eux-c i  c o n s t i tu a i e n t  la  p i èc e  la  p lu s  im p o r t a n t e  de  l ' i n s t r u c t i o n ,  
les  p r e u v e s  é tan t  d i f f i c i l e s  à f o u r n i r .

On ignore l e s  noms et  q u a l i t é s  des  t ém o ins ,  on 

peut  s u p p o s e r  q u ' i l  s ' a g i s s a i t  du c u r é ,  d e s  j u r é s  d e  j u s t i c e  et  d e s  no ta 

b l e s .  I l  e s t  f o r t  p r o b a b l e  que l ' a c c u s é e  n ' a i t  point  eu de  d é f e n s e u r ,  sa 

c u l p a b i l i t é  é tan t  é v i d e n t e  pour  tous ;  d ' a i l l e u r s ,  même s e s  a v o c a t s  au 

r a ien t  p l a i d é  con t re  e l l e ,  de  peur  d ' ê t r e  a ccusés  eux-mêmes  comme s u p 
pô t s  de  Satan.

1 . Prem ièrem ent e l l e  a co n fessêz  quune fo ÿ e  de 
vant 30 ans que son m arit la v o it  bastue et q u e lle  sen  a llo it  d e  nuÿ a llé  
hors d e  son p â lie  en la  cu ÿ ss ie n e  et cornes la  maÿson e s to it  ou vertte  

v in te  ung home en fasson  du guarson feuz Clad P ierron  o f f ic ie r  a freland  

venant auprès de e l l e  la  co n so llo it  et p ar lo it avec  e l l e  tellem ent q u ils  

saccorderent par en sem b le .

Les f a i t s  rem onten t  à p r è s  de  30 ans ,  donc v e r s  

1600 ,  e l l e  a a in s i  e x e r c é  son a r t  d i a b o l i q u e  pendant  t r o i s  d é c e n n ie s .  On 

peut s ' é t o n n e r  d e van t  ce d é l a i  s i  long.  Pourquoi  a v o i r  a t t endu  s i  long 

t emps  pour  la  t r a d u i r e  d e v a n t  le t r i b u n a l  ? Veuve,  âgée  et  p e u t - ê t r e  s o 

l i t a i r e ,  e l l e  a t t i s e  l e s  su s p ic io n s  et  l e s  c r a i n t e s  de  ses  v o i s i n s .  Mais 

avant  d ' ê t r e  dénoncée  et  l i v r é e  à la j u s t i c e ,  e l l e  a t r è s  bien  pu ê t r e  

a c c e p t é e  p a r  la  communauté v i l l a g e o i s e .  E l le  a p e u t - ê t r e  rendu d e s  s e r v i 
ces  en s u p p lé a n t  l e s  s a g es - fe m m e s ,  l e s  m éd e c in s ,  en g u é r i s s a n t  hommes 

et  b ê t e s .  P u is  c e t t e  c o m p l i c i t é  t a c i t e  se  b r i s e  a c c i d e n d e l l e m e n t , à la 

su i t e  d ' u n  évènem en t ,  d ' u n e  p l a i n t e ,  d ' u n e  d é c e p t i o n .

A p rè s  a v o i r  é t é  b a t t u e  p a r  son m ar i ,  Jeannon se 

ré fug ie  à la  c u i s in e ,  le  d i a b l e  v ien t  l a  c o nso le r  sous  l e s  t r a i t s  d ' u n  of 

f i c i e r  du v i l l a g e  (2 ) .  Dans tous le s  c a s  de  s o r c e l l e r i e ,  Satan c h o i s i t  le  

moment le  p lu s  p r o p i c e  où la  r é s i s t a n c e  à sa  s é d u c t io n  s e r a  la  p lu s  f a i 
b l e .  Il  p r e n d  tou jou r s  l ' a p p a r e n c e  d ' u n  p r o c h e ,  et  s a  p r é s e n c e  e s t  r a s 

s u ra n t e .

2 . Item e l l e  a co n fessêz  que le  su sd it luÿ av o it  

donnéz quelcque p ièce  d 'a r g e n t, m ais q u ' i l  e s to it  fau lt et rien v a llo ir e  

sinon du cu ÿ re .

3 . Item q u ils  avo ien t h ab itéz  par en sem b le , encé  

e l le  sap p erceu x  que se  n esto it  quun m ovais e sp r it  surquoÿ e l l e  réclam ât 

Dieu, i l  s 'e n  wam uÿte.
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A. Item b ie n 'to s t  i l  r e lv en o it auprès d e l le  en sa  

cham bre la  seconde f o is .

5 . Item la tro is ièm e  fo is  dedans so
toujours e l l e  h a b ito it  a v ec  Luÿ co rp o rellem en t.

Avant d e  p a r t i r ,  le  d i a b l e  o f f r e  tou jours  un gage,  

une p i èc e  d ' o r  ou d ' a r g e n t ,  mais qui  se t r a n s fo r m e  v i t e  en o b j e t  sans 

va leu r  : morceau de  c u i r  dans  no t re  c a s ,  f e u i l l e  d e  c hêne ,  bout de  c h i f 
fon . . .  P u i s  les  r e n c o n t r e s  s e  succèden t  et  d e s  r a p p o p r t s  c h a r n e l s  s ' e n

su iven t  comme pour  s c e l l e r  l eu r  p a c te .

6 . Item i l  luÿ donna d e  la  g ra sse  blanche cornes 

farin e pour en fa ir e  sa  w o llo n stéz .

7 . Item q u e lle  av o it approuvêz sa sc ia n ce  a une 

de s e s  c h a tte s  la q u e lle  en mourutte le  mesme jo u r .

En échange  de  son âme,  le d i a b l e  lui  donne la

poudre  mag ique ,  la g r a s s e  b l a n c h e  (ou p lu tô t  la  g r a i s s e  ou l 'onguen t )

dont l ' e f f i c a c i t é  e s t  immédiatement t e s t é e  et  p ro u v é e  su r  l ' u n e  de  ses
c h a t t e s ,  o r  le  cha t  e s t ,  dans  l ' im a g in a t io n  c o l l e c t i v e ,  souvent  a s s o c i é  au 

d i a b l e .  La na tu re  d e  la  g r a i s s e  n ' e s t  pas  p r é c i s é e ,  mais bien d ' a u t r e s  

r a p p o r t s  s ' t en d e n t  longuement su r  sa compos i t ion  : g r a i s s e  d ' e n f a n t  a s 

s a s s i n é ,  c o q u i l l e s  de  noix c a l c i n é e s ,  é p i n e - v i n e t t e ,  pom me-ép ineuse  a p p e 

l ée  vu lga i rem en t  "herbe aux so r c ie r s" , b e l l a d o n e  e t  m andrago re .  Ces 

p l a n t e s ,  a g i s s a n t  s u r  l e  s y s tèm e  ne rveux  et  le  c e r v e a u ,  peuvent  p r o v o 

que r  d e s  h a l l u c in a t io n s .  Il  es t  donc f o r t  p o s s i b l e  que Jeannon B arlier  

av a i t  d e s  c o n n a is san ces  en bo tan ique  q u ' e l l e  po u v a i t  u t i l i s e r  à bon ou 

mauva is  e s c i e n t .

8 . Item la tro is ièm e  n uÿcttee  ap rès
fa ic t congnaissance a v ec  le  malin e s p r it  i l  la  m esnoit au Sabat pour fa ire  
son fe s t in  d it  au C alvin sur le  p la in .

9 . Item a son fe s t in  n: n:

d e l le .
lO . Item la prem ière fo is  q u e lle s  esto ien t auprès

A p rè s  les  p r e m i è r e s  r e n c o n t re s  et  l ' i n i t i a t i o n  aux 

sc iences  o c c u l t e s ,  i n t e r v i e n t  le  Sabba t  où la  femme se  l i e  d é f in i t i v e m e n t  

au d i a b l e .  La confess ion  de  Jeannon B arlier  a p p o r t e  t r è s  peu de  r e n s e i 

gnements ,  aucun a u t r e  p a r t i c i p a n t  n ' e s t  mentionné,  aucune d e s c r i p t i o n  de 

la nu i t ,  e l l e  p r é c i s e  s implement  que  l e  f e s t in  noc tu rne  se  d é ro u le  s u r  le 

p la in  au C a lb l in .

Le l ieu  de  réunion du d i a b l e  et  de  se s  s o r c i è r e s  

c o r r e s p o n d  d ' o r d i n a i r e  à un point  dominant  l e s  e n v i r o n s  af in  d ' a t t i r e r  

les  r e g a r d s  d e s  a r r i v a n t s ;  i l  se t r o u v e  souvent  s u r  le  sommet d é b o i s é  

d ' u n e  montagne ou d an s  l e s  ru ines  d ' u n  v ieux c h â t e a u .  Ainsi  Jeannon
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B arlier  a f f i rm e  que le  Sabba t  se  d é r o u l e  au C a lb l in  qui  domine le  v i l l a 

ge,  l ieu  r i c h e  en r é c i t s  f a n t a s t i q u e s  ( 3 ) .

Aucun r éc i t  d é t a i l l é  du moyen de  dép lacemen t  u t i 

l i s é  pour  s ' y  r e n d r e ,  ni du d é ro u le m e n t .  I l  e s t  c e p endan t  c e r t a in  que les  

juges  ont ques t ionné  l ' a c c u s é e  à ce s u j e t .  Ou Jeanrton B arlier  n ' a  r ien  r a 

con té ,  même sous la t o r t u r e ,  ou s e s  in fo rmat ions  ont é té  c e n su ré e s  dans  

Le p r é s e n t  r a p p o r t .  Ces deux h y p o h è s e s  sou lèven t  bien  des  i n t e r r o g a 

t i o n s ,  d ' a u t a n t  que les  d e s c r i p t i o n s  ne manquent  pas  dans  les  p ro cè s  
s i m i l a i r e s .  La nouve l l e  s o r c i è r e  y r e n c o n t ra i t  a l o r s  pour  la p r e m i è r e  fo is  

s e s  s e m b l a b l e s  (n° 1 0 ) .  Le Sabba t  p r é s i d é  p a r  le  d i a b l e  sous son a s p ec t  

le p lus  r e p o u s s a n t ,  com prena i t  une m esse  n o i re ,  un ba n q u e t ,  de s  m e u r t r e s  
de  nouveaux -nés  . . .  e t  s e  t e rm in a i t  en o r g i e s  e f f r é n é e s  (4 ) .

11 . Item son m aitre que s e  nomo
comandoit d e  rennoncer Dieu et tous le s  Sainctz et d e  prendre en m aître  

le  D iab le pour Dieu to u te fo is  q u e lle  penso it autrement en son co eu rs.

Le d i a b l e  lui  demande de  r e n i e r  Dieu et ses  

Sa in t s .  Jeannon B arlier  c èd e  en a p p a r e n c e  mais  a f f i rm e  au juge q u ' e l l e  ne 

lui  a v a i t  pas  abandonné  son âme.  Ce t te  é t a p e  se p lace  généra lement  

avant  l e  S a b b a t ,  i l  s e m b l e r a i t  donc que ce t  a r t i c l e  11 ne se s i t u e  pas 

dans  la  s u i t e  log ique  d e s  f a i t s  d ' a u t a n t  que le d i a b l e  ag it  enco re  sous 

les  t r a i t s  d ' u n  homme, nommé ic i  P erscin  ( ? ) .  De même, l ' onguen t  es t  

tou jou r s  donné au co u r s  du S a b b a t .  Pour r é t a b l i r  une ch rono log ie  conforme 
à tous le s  cas  de s o r c e l l e r i e ,  on s u p p o s e  que l e s  a r t i c l e s  11 et  6-7 

a ien t  é t é  i n t e r v e r t i s .

A p rè s  le  Sabba t  et  le don de  la  po t ion ,  i l  s ' e n  
su i t  une a bondan te  s é r i e  de  cas  où la  s o r c i è r e  nuit  aux hommes et aux 
a n im a u x . '

12. Item q u e lle  a vo it mÿ d e  la  g r a sse  dedant du
la ic t  pour l'en ffan t Jean friand une p e t ite  f i l l e  d e  3 ans quÿ dem euroit
a lo rs  tout proche d e sa  maÿson pour cè  que son p ère  luÿ av o it cou lÿe
d es s e r ie s s e s  (5) q u il en mourût encé devant 20 ans en v iron .

13. Item q u e lle  at fa ic t  mourir l'en ffan d  Jean
m iclin  son v o ÿ sien  sependant que sa  m ere e s to it  encore couché i l  ÿ a 4
ans environ  laÿant seu llem ent touchez a v ec  sa  main.

14. Item a v o ir  touché une w ache a 
partenant a C olas chenaulx son tu tteure la q u e lle  b o îto it  encore.

15. Item à m aitre Jean Wauldgeÿ O f
a touché une wache pour ce  q u il e s to it  fauchéz a e l l e  pour quelcque  

domage que s e s  Boeuffes lu i avoien t fa ic t  a la  ch au ld e  c o s te  (6 ) .
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16. Item a sa f i l l e  m arie q u e lle  a v o it  mÿ d es  

certa in es  sem ences dedans la  Buÿe que son m aître luÿ a v o it donnéz, 
d esp u ÿ s en estan t e s tê e  m allade ju sq u el a la  m ort.

17. Item a v o ir  touchez l'en ffa n t lorenz Dürenberg 

a v ec  sa  main; dedans le  molin sur ce  le d it  enffant e s t  so r tÿ  du m ollin  

et s e  noÿat d e s so u ls  le  pont.

18. Item a Clad Goltz e l l e  luÿ a v o it  donnéz a 

b o ire  tellem ent q u il d e lv en o it m alade, m ais e l l e  luÿ redonna sa  sa n ttez .

19. Item a la  f i l l e  d e  C olas Chenaulx son tutteur  

nomce Roÿenne (?) Lavoit touchéz a l 'o e u l le  tellem ent q u il tom bast hors  

d e sa  tê te  et en mourut.

2 0 . Item e l l e  avo it donnéz et preparéz une pome 

a sa  flueure (7 ) l'en ffa n t d e  Jean friand agéz de 3 ans devant 20 ans 

environ  tellem ent q u il en mourût.

21 . Item au garson Jean Louÿs estan t d esja  grand 

luÿ av o it donnéz d e  sa  poÿzon dedans ung pottage cependant q u e lle  

dem euroit encor a la  maÿson d e  Clad Cadas devant 10 ans environ  et en 

mourut.

22. Item a la  serv a n te  d e  Lorentz Dürenberg q u el 
l e  luÿ av o it donnéz une rasienne (8 ) et d e  la  m estre dedans du breuvage  

pour d e sje te r  le  fru ic t d e  son c o r p s .

23. Item a e l l e  mesme tuéz devant 2 et 3 ans une 

g e n isse  d'un an et une ch è v r e  la q u e lle  c h è v r e  appartenoit paravant a la  

m osnatte ( ? ) .

24. Item a Hannssos Boullus de freland  devant 2 

ans e l l e  luÿ at tuéz une g e n isse  d'un an et demÿ en luÿ aÿant donnéz a 

manger d es  b oh lu yes ( ? ) .

25. Item avant 20 ans : e l l e  a vo it fa ic t  m allade  

son fr e r e  m ais la v o ir  reg u errÿ .

26. Item e l l e  a donnéz et m ÿs d e g r a sse  dedans 

dupottage d e la  femme Jean Louÿs la q u e lle  en mourrutte en 2 jours pour 

corne q u e lle  ne luÿ a v o it s e i lÿ e  ung cham ps d e  b led  et a v o ir  fa ic t  de la

p eu tte  b e so in g e (9 ) .

27. Item a l'en ffa n t d e  sa  soeure C o lla te  agéz de  

4 ans fem e d e Johin S eÿ ler  d e  m ostier ( 10)  e l l e  m iste  quelque c h o sse s
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de son art dedans sa  bouÿe tellem ent q u il en mourut dans une sepm aine  
avant 18 ans.

28. Item avant 10 ans : e l l e  av o it do
pouldre dedans un v e o ir e  d e vin  a la  fem e Clad Goltz m ais la d ite  fem e 

luÿ aÿant redem andêz sa  san ttéz  e l l e  at g re ttêz  Dune rassien n e (8) que le  

D yable Luÿ a v o it donnéz a manger D essus une pome : et e l l e  fu tte  
reg u err ie .

29. Item e l l e  at touchéz encore la  ja
f i l l e  C olas Chesnaulx son tutteur nomée m argueritte la q u e lle  d e lv en o it  
m allade m ais luÿ av a it redonnéz sa sa n tté z .

3 0 . Item avant 15 ans : e l l e  a touch
d e sa soeur au nom du D yable encé la q u e lle  ne la  pouvoit lontem ps 
manÿer ju sq u es e l le  luÿ a v o it fro ttéz  le d it  bras a v ec  sa  g r a sse  au nom 
du D yable sur ce  fute reg u err ie .

Cornes au ssÿ  la  soeu re d e son marit
G eorgeatte du m esm e."

Ces 19 a r t i c l e s  d é c r i v e n t  20 m alé f i ce s  q u ' e l l e  au 
r a i t  f a i t s  en 30 ans ,  ce qu i  es t  peu pour  une s i  longue d u r é e .  Neuf en 

f a n t s ,  s i x  a d u l t e s  ont é t é  con c e rn é s ,  e l l e  a commis un avor tem en t  (n°22) 

en f a i s a n t  a b s o r b e r  une su b s ta n c e  a b o . . . . ? ,  et  e l l e  a tué ou b l e s s é  6 

an imaux.  En f a i t ,  e l l e  a p ro v o q u é  la mort  de  10 p e r s o n n e s ,  p r i n c i p a l e 

ment d e s  e n fa n t s ,  et  en a r egue r i  6. Les v i c t im e s  a p p a r t i e n n e n t  à son 

en tourage  : sa  f i l l e  (n ° 1 6 ) ,  son f r è r e  (n °25 ) ,  son neveu (n°27) ,  sa soeur  

et  sa b e l l e  soeu r  (n ° 3 0 ) .  E l le  s ' a c h a r n e  su r  q u e lq u e s  f a m i l l e s  p a r t i c u l i è 

r e s  : deux enfants  de  Jean F r iand  (n°12 et 2 0 ) ,  Clad Goltz et  sa femme 

(n°18 et  28 ) ,  au garçon et  à la femme de  Jean Louÿs (n°21 et 26) et  à 

Colas Chenaulx  son t u t e u r  (n°14,  19 et 29) .  Pour tan t  t an t  au Moyen Age 

q u ' à  l ' é p o q u e  moderne ,  une veuve  ne se  voit  pas  a t t r i b u e r  de  t u te u r .  

Les Coutumes du Val d ' O r b e y  p r é v o ie n t  sagement q u ' a p r è s  le  d é c è s  de  
l ' u n  des  p a r e n t s ,  l es  e n fan t s  r eç o iv e n t  un t u t e u r  à la  d i l i g e n c e  du p ro c u 
r e u r  f i s c a l  (11 ) .  Quel e s t  a l o r s  le  r ô l e  d e  Colas Chenaulx  ?

Jeanne B arlier  avoue  a v o i r  u t i l i s é  du poison dans  
neuf c a s ,  p r in c i p a l e m e n t  sa g r a s s e ,  p a r f o i s  d e s  r a c i n e s  et  des  pommes. 

Souvent ,  e l l e  s é v i t  p a r  un s im p l e  t o u c h e r  qui  p a r a î t  a u s s i  e f f i ca c e  et  r e 

d o u t a b l e  que  l ' em p o isonnem en t  : e l l e  p r o v o q u e  a in s i  la  m o r t ,  une b l e s s u 

r e  i n v i s i b l e  (12 ) ,  le  s u i c i d e  ou l ' a c c i d e n t .  E l le  e m p lo ie  a u s s i  d e s  p l a n 
t e s  et d e s  r a c i n e s  pour  g u é r i r  des  v i c t im e s  de  ses  po i sons  ou de  ses  
t o u c h e r s .

Les s o r t i l è g e s  q u ' e l l e  i n f l ige  sont  d i s p r o p o r t i o n 
nés avec  l e s  p r é j u d i c e s  q u ' e l l e  a s u b i s .  E l le  empoisonne  une f i l l e  c a r  

son p è r e  lu i  a vo lé  d e s  c e r i s e s  (n° 12) ,  ou une femme qu i  a ab îmé son 

champ de  c é r é a l e s  ( n °26 ) .  Mais e l l e  n ' i n v o q u e  aucune excuse  pour la 
p l u p a r t  d e s  a u t r e s  m e u r t r e s .  Ses a c t e s  p a r a i s s e n t  g r a t u i t s  et  ignobles  :
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e l l e  n ' h é s i t e pas à a s s a s s i n e r  sa f i l l e ,  ou d ' a u t r e s v i l l a g e o i s .

Pour les hommes du XVIIe s i è c l e ,  il ne f a i s a i t

aucun doute qu ' i l convenai t d ' a r r ê t e r ,  de juger  et de  s u p p r i m e r un ê t r e

auss i  m alé f ique  pour  la communauté,  pour  la  s o c i é t é  e n t i è r e  b â t i e  selon 
les  p l an s  de  Dieu- e t  donc ,  en p r o i e  aux a t t a q u e s  s u b v e r s i v e s  du Malin.

S ' i l  e s t  e f f e c t iv e m e n t  r i c h e  en in fo rmat ions  nou

v e l l e s ,  le  document s o u lè v e  a u s s i  beaucoup  de  q u e s t i o n s .  Il c o n s ac re  en 
e f fe t  une l a rg e  p a r t  à la  r e n c o n t re  a vec  le  d i a b l e  et  aux m éfa i t s  commis.  

En r e v a n c h e ,  i l  r e s t e  muet s u r  la  d e s c r i p t i o n  du S a b b a t ,  l es  c o m p l i c e s ,  

l e s  m é th o d e s  d ' i n v e s t i g a t i o n s  e t ,  en f in ,  s u r  la sen tence  re tenue .  C e l l e - c i  

ne f a i t  cependan t  aucun d ou te .  Jeannon B arlier  tout  en e s s a y a n t  de  t r o u 

ve r  d e s  c i r c o n s t a n c e s  a t t é n u a n te s  ou en e x p l i q u a n t  q u ' e l l e  a agi  p a r  ven 

geance ,  a avoué  se s  fau te s  et  a donc reconnu q u ' e l l e  é t a i t  une s o r c i è r e .  

La pe ine  a l o r s  p r é v u e  é t a i t  le b û c h e r ,  mais  l e s  femmes qui  a voua ien t ,  

é ta i en t  gén é ra lem e n t ,  p a r  c lémence ,  d é c a p i t é e s  ou é t r a n g lé e s  avan t  d ' ê t r e  

b r û l é e s .  La communauté se voya i t  a in s i  d é l i v r é e ,  p u r i f i é e ,  d ' u n  suppô t  

de Sa tan .

La confess ion  de  Jeannon B a r lier , accusée  de  s o r 

c e l l e r i e ,  i l l u s t r e  b ien  la m en ta l i t é  d e s  hommes du XVIIe s i è c l e .  E l le  nous 

l i v r e  à cet  éga rd  un e x c e l l e n t  témoignage s u r  la  conv ic t ion  de  l ' i n f l u e n c e  

du s u r n a t u r e l  dans  la v ie  qu o t id i e n n e .  Formés p a r  le  r a t i o n a l i s m e  et 

l ' e s p r i t  s c i e n t i f i q u e ,  nous pensons  a v o i r  abandonné  ce t  é t a t  d ' e s p r i t .  Il 

n ' e n  e s t  r i en  : i l  nous domine  e n co re ,  mais  sous d ' a u t r e s  fo rm es .

N O T E S  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1) ADHR E 622
2) Un o f f i c i e r ,  sous l 'A n c ie n  Régime,  e x e r c e  un o f f i c e ,  une fonc t ion ,  au 

s e r v i c e  du s e igneu r  ou du ro i .
3) De nom breuses  légendes  se  r a t t a c h e n t  au C a l b l i n ,  v o i r  p a r  e x e m p le

H. PETITDEMANGE "Les nains d e  la  roche du renard", b u l l e t i n  n°11,  

1992.
4) Dans la  m a jo r i t é  d e s  cas  "le sab b at rep résen te  le  cô té  p itto resq u e  

dont le s  d e sc r ip tio n s  rem p lissen t d e longues pages dans le s  in terroga 
to ir e s  se lon  la c u r io s ité  d es  ju ges" . R. MANDROU : M a g is t ra t s  et Sor 

c i e r s  en F rance  au XVIIe s i è c l e ,  ( b i b l i o g r a p h i e )
Pour p lu s  de d é t a i l  s u r  le  Sabba t  v o i r  Rodolphe REUSS : La s o r c e l l e 

r i e  aux XVIe et XVIIe s i è c l e s ,  ( b i b l i o g r a p h i e )

5) " vo ler  d es  c e r ise s"  ?
6) I l s  é t a i e n t  f â c h é s  c a r  l e s  boeufs  d e  l ' o f f i c i e r  a v a ie n t  ab îm é  son 

champ à la Chaude  Côte .
7) Une pomme à sa  f l e u r  = une pomme a r r i v é e  à m â t u r i t é

8) Une r a c in e  ?
9) E l le  a v a i t  s a l i  (ou ab îm é)  son champ p a r  de  la  m auva ise  besogne  ou, 

en y f a i sa n t  s e s  b e s o in s .

10) de  Munster .
11) v o i r  l ' a r t i c l e  41 d e s  Coutumes de  1564 : E. BONVALOT.
12) R. REUSS r e l è v e  que  l ' o n  d é c o u v re  géné ra lem ent  une b r û lu r e  p ro fonde  

sous  la  peau du c a d a v r e  à l ' e n d r o i t  où les  d o i g t s  de  la s o r c i è r e  

l ' o n t  touché .
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LES H A B IT A N T S  DU VAL D O R B E Y  

ET LE C O N S E IL  S O U V E R A IN  D 'A LSA C E

1 6 5 8  • 1 7 8 9

T vette  BARADEL

Le Conseil souverain d 'Alsace é t a i t  le parlement alsacien que le roi de 

France avait  c réé  lorsqu'il avai t  reçu de la maison d 'Autriche,  par les t ra i tés  

de Westphalie en 1648, les te rres que c e t t e  dernière possédait en Haute Alsace. 

La compétence de ce Conseil s 'é tendit  sur c e t t e  région e t  couvri t  ensuite toute 

la province après la prise de Strasbourg en 1681.

Ce fut un édit royal de septembre 1657 qui installa tout  d'abord le Conseil

à Ensisheim, ancien chef-l ieu des terr i toi res  autr ichiens de Haute Alsace. Le Con 

seil fut ensuite t ransféré en 1674 à Brisach puis en 1681 dans la Ville Neuve de 

Brisach dans l'Ile de Paille au milieu du Rhin enfin en 1698 à Colmar où il demeura 

jusqu'en 1789 (1).

Le rôle du Conseil souverain é ta i t  celui d'un parlement,  c 'e s t  à dire qu'il

é t a i t  double (2). C 'é ta i t  tout  d 'abord une cour de justice qui jugeait en première

instance des personnages importants  : abbés, nobles, off iciers du Conseil et  recevait  

les appels des juridictions inférieures, c ' e s t  à dire cel les des baillis seigneuriaux. 

Mais le Conseil é ta i t  aussi une chambre d 'en regist rement ,  d 'une part pour les 

édi ts  e t  a r rê t s  royaux afin de les rendre exécutoi res dans la province, d 'au tre  

part  pour les le t t res  royales ou seigneuriales obtenues par des part iculiers  de 

la province.

Ayant é t é  amené à consulter  les archives du Conseil souverain qui se t rou 

vent aux Archives dépar tementa les  du Haut-Rhin à Colmar, nous avons été  curieuse 

de savoir quels pouvaient ê t r e  les rapports  que les habi tants  du Val d'Orbey avaient  

avec ce parlement (3).
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Au XVI1° et  XVIII° siècles le Val d'Orbey é t a i t  un des bailliages de la sei 

gneurie de Ribeaupierre qui s 'é tendaient  de la val lée de la Liepvre à celle de

la Fecht .  Le dernier comte  de Ribeaupierre,  J e a n - Jacques, avai t  légué sa seigneurie 

à son gendre,  Christian II, comte  palatin du Rhin e t  de Birkenfeld et  celui-ci

avait  rendu hommage au roi de France en 1673.

Le bailliage d'Orbey groupait cinq communautés : Fréland,  La Baroche, 

Lapoutroie, Le Bonhomme e t  Orbey. Chacune de ces communautés él isait chaque 

année des off iciers  à la t ê t e  desquels se t rouvait  un maître-bourgeois .  L'ensemble 

é t a i t  géré par un bailli représen tan t  du seigneur et  un procureur fiscal aidé d'un 

greff ier .  La population du Val, composée essen tiel lement de paysans, augmenta 

considérablement au cours du XVIII° siècle, passant de 2 000 habitants  vers 1700 

à 8 000 vers 1770 (4). Quels sont les documents concernant  c e t t e  population dans 

les archives du Conseil souverain ?

Nous nous trouvons devant  deux types de documents répondant aux deux 

fonctions du Conseil : les documents judiciaires et  les décisions administrat ives 

qui demandaient  à êt re enregistrées.  Les premiers sont les moins nombreux : 

neuf dont huit au civil et un au criminel.  Les premiers,  pièces de procédure et  

minutes d 'a r rê t  ne nous donnent pas de renseignements sur les causes des procès, 

à une ou deux exceptions près. Par contre l ' a r rê t  au criminel est  plus explici te 

et  nous y reviendrons. Les pièces enregistrées sont plus nombreuses et  plus dé ta i l 

lées. Une douzaine de le t t res  de provision accordaient  un off ice royal ou seigneu 

rial, quatre é ta ien t  des le t t res  de don de l 'abbaye de Pairis, quat re des le t t res  

de natural i té  qui conféra ient  la nat ionali té  française à un ét ranger ,  cinq des le t t res  

de rémission qui oct royaient  la grâce royale pour des peines encourues pour un 

crime.  Ajoutons enfin l ' enregis trement d'un te s tament .

Ces d if férents  documents nous donnent des renseignements à la fois adminis 

t rat i fs ,  économiques e t  sociaux sur le Val d 'Orbey au cours du XVIII° siècle. Nous 

les regrouperons en trois ensembles : ceux se rapportant  à l 'abbave de Pairis, 

les seconds à la gestion administrat ive  du Val, enfin les derniers  t ra i tan t  de la 

vie quotidienne des habi tants  du Val.
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Dans la deuxième moitié du XVIII° siècle, d 'après un témoignage de l'époque, 

"L'abbaye de Pairis, à trois quarts  de lieue d'Orbey,  é ta i t  le chef-l ieu de la vallée. 

L'abbé Bourste,  le prieur Queffemme et  une douzaine de bernardins avec quelques 

novices y vivaient confor tab lement e t  recevaient  avec urbanité et  hospital ité 

les nombreux ét rangers  qui venaient  y passer et  séjourner à diverses époques. 

C e t t e  abbaye é t a i t  belle, spacieuse,  jouissait de 50 000 livres de rentes e t  possé 

dai t,  outre de belles te r re s  et  au t res  redevances, un hôtel à Colmar . .."(5).

L'a ffai re essentielle  que nous voyons appara î tre  dans nos archives est la 

nomination de l 'abbé de Pairis. A l'époque autr ichienne "l 'Empereur ne donnait 

point de provisions à un abbé qui se faisai t par élect ion en Alsace, envoyant seule 

ment des commissaires passifs avec ceux de l 'évêque" (6). Le roi de France inaugu 

ra une au t re  politique. Se fondant sur le Concordat  de 1516, il disposait de la 

nomination aux dignités abbatiales.  Il maintint  les élect ions et l'envoi de commi- 

saires mais ces derniers  n 'é ta ien t  pas passifs. Ils présenta ient  les candidats  du 

Roi. Les abbés élus é t a ien t  donc les hommes du Roi.

Nous avons relevé cinq le t tres  royales de don de l 'abbaye :

-Août 1636 : Dom Claude de Bauquemare nommé coadjuteur (7)

- 12/11/1726 : Dom Jacques Tribolet nommé abbé (8)

- 18/07/1736 : Dom Mathieu Toussaint Tribout nommé abbé (9)

- 16/04/1759 : Dom François Xavier Bourste nommé abbé (10)

- 22/03/1789 : Dom François Antoine Delort nommé abbé (11).

Le premier, Claude de Bauquemare é ta i t  un normand.  Prieur de la Ferté 

e t  docteur en Sorbonne, il fut installé comme coadjuteur de l'abbé qui é t a i t  "déjà 

avancé en âge". Il fut élu abbé en 1690 (12). Nous voyons que le Roi avait  fait 

appel à une personnali té de l ' intérieur du royaume pour s 'assurer de la fidélité 

du clergé alsacien.  Le successeur de Claude de Bauquemare,  Dom Jacques Tribolet,  

venait  aussi de Normandie.  Il é ta i t  p rê t re  de l 'abbaye cistercienne de Beaubec. 

Par con tre son successeur, Dom Mathieu Tribout, é t a i t  alsacien,  é t an t  né dans 

la Ville neuve de Brisach dans l 'Ile de Paille (13). Nous supposons que le Conseil
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souverain ayant  résidé dans c e t t e  localité, la famille du nouvel abbé devait faire 

part ie  du personnel du Conseil.

C 'es t  le cas des deux derniers abbés. Dom François Xavier Bourste, né 

à Colmar en 1723, é t a i t  le fils d'un avocat  au Conseil souverain, bailli de Heiteren 

et  de Wihr-au-Val. Dom François Antoine Deiort,  ne en 1732 aussi à Colmar, 

é t a i t  fils d'un procureur. Tous deux avaient fai t leur profession de foi à Pairis 

et  éta ien t  religieux de l 'abbaye lors de leur élect ion (14). Faisant part ie  du milieu 

du Conseil souverain composé d 'off iciers  du Roi représen tant  la monarchie,  ils 

ne pouvaient êt re que des fidèles du Roi. Ajoutons que depuis 1658 les abbés 

de Pairis s iégeaient  au Conseil souverain comme conseiller chevalier d'honneur 

d'Eglise. Chaque le t t re  de don de l 'abbaye est  suivie d'une let tre  de provision 

à ce t  off ice.

Le Roi s ' intéressa i t  d 'au tan t  plus à c e t t e  abbayé qu'il la chargeait  de verser 

des pensions. Aux te rmes  de la le t t re  de don de 1736, le nouvel abbé é ta i t  tenu 

de verser des pensions à cer taines  personnali tés  ecclésiastiques de la région. Dans 

c e t t e  le t t re ,  il s 'agissai t d'un versement de 2 400 livres en trois parts  égales 

de 800 livres à deux conseillers clercs au Conseil souverain et  a un prêt re de 

l 'évêché de Strasbourg.  En 1789 le volume des pensions avait  ne t tem en t  augmenté 

e t  a t te igna i t  9 800 livres, les plus importantes  é tan t  versées à un évêque suffra- 

geant  de Strasbourg e t  à deux vicaires généraux.

Nos archives nous font aussi ent revoir  la gestion des biens de l 'abbaye. 

Celle-ci possédait dans le Val d'Orbey six fermes, des prés, des forêts  et des 

dîmes.  Mais ses biens s 'é tendaient  aussi sur le vignoble. Pour régler les différends 

qui naissaient en t re  l 'abbaye et  les exploitants  de ces biens, un plaid, c ' es t  à 

dire un tribunal, se tena it  chaque année à Lapoutroie. Il é t a i t  présidé par un bailli. 

Or nous n'avons qu'une le t t re  de provision à l 'off ice de bailli de Pairis. Elle est 

accordée  par Dom Bauquemare en sep tembre  1713 à un avocat au Conseil souve 

rain, François Joseph Hirsinger, qui é t a i t  aussi bailli de Fessenheim (15). Ce peti t
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nombre de le t tres  de provision signifie-t-i l qu'il n'y a pas toujours eu de bailli

à Pairis ? Nous savons que les plaids tenus à Lapoutroie à part ir  de 1762 éta ien t

présidés par le futur abbé Deiort,  alors cel lér ier  de l 'abbaye (16).

Enfin le personnel de l 'abbaye appara î t  en la personne d'un tailleur al lemand 

qui demande des le t tres  de na tura l i té  en août 1765 (17). Ce tailleur,  nommé Augus 

tin Heyner, venu - de la seigneurie de Furstenberg dans le diocèse de Constance,  

s 'é ta i t  marié à Colmar.  Il disait ê t re  "domicilié dans l 'abbaye" mais "pouvant 

finir ses jours dans tel au t re  lieu de notre royaume où ses affaires pourraient  

l 'appeler".  C 'é ta i t  donc un art isan de passage auquel on avait  dû faire appel pour 

des besoins ponctuels.  En e f f e t  il ne figure pas dans la liste des huit domestiques

permanents  qui logeaient à l 'abbaye à c e t t e  da te  (18) : un boulanger, un cuisinier,

un cocher,  un palefrenier ,  un jardinier, un valet  de chambre,  un organiste,  un 

domestique pour le .service du réfectoire.  Ces domestiques venaient soit de Lor 

raine, soit d 'Alsace.

Ce sondage nous mont re les liens é t ro i t s  que les abbés de Pairis avaient  

avec le Roi e t  le Conseil souverain. L'abbaye é ta i t  un des points d 'ancrage pour 

la politique française en Alsace.

Si nous passons maintenant  à l 'administrat ion de l 'ensemble du Val, nous 

voyons appara î t re  deux personnages : le bailli seigneurial e t  le notaire royal et 

à leurs cô tés  un groupe : les habi tants  e t  communautés du Val.

Le bailli é ta i t  l ' au tor i té  supérieure,  à la fois judiciaire e t  administrat ive.  

En e f fe t  les tribunaux inférieurs furent supprimés à la période française e t  le 

tribunal du bailli resta i t  la seule instance judiciaire, il jugeait en première instance 

e t  les appels al laient  en Conseil souverain. De plus cer ta ins  baillis alsaciens é ta ien t  

chargés de la répart i t ion e t  de la levée des impôts royaux. Ainsi " l ' autori té  du
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bailli, fonctionnaire seigneurial consacré par l 'administrat ion royale, res te  quasi 

absolue" (19).

Ces baillis sont donc à la nomination du seigneur mais le Roi surveille 

ces nominations.  A part ir  de 1680, par ordonnance royale, tout  bailli devait  ê t re  

catholique.  Nous trouvons c e t t e  obligation dans la nomination de Dominique Doyen 

en 1689 (20). Christian de Birkenfeld déclarai t  qu'il avai t  "pleinement satisfai t  

aux ordres du Roi en établissant  un seul bailli catholique en notre comté  de Ribeau- 

pierre..".  En plus les seigneurs alsaciens,  imitant  l 'administrat ion du royaume 

de France,  introduisirent la vénali té des off ices sur leurs te rres.  Cela fut un chan 

gement important .  Auparavant  ils des t i tuaient  leurs baillis comme ils voulaient. 

Leurs rapports  furent  peu à peu codifiés. Nous le voyons dans une le t t re  de provi 

sion de 1712 qui précise : "sous la condition expresse qu'il sera libre en tout  temps 

aux deux part ies  de se quit ter  l'un, l 'au tre savoir à nous (le seigneur) de congédier 

honnêtement le sr Voile (le bailli) quand il nous plaira, t rois  mois après la dénoncia 

tion fa i te  e t  à lui de renoncer à c e t t e  fonction de bailli aussi trois mois après 

que la résignation aura par lui é ta i t  fai te  " (21).

L'administration du Val d'Orbey fut rarem en t autonome e t  le plus souvent 

r a t tach é e  à d 'aut res  bailliages. En 1689 le bailli de Ribeauvillé es t imai t  qu'il

ne pouvait pas se rendre "dans la seigneurie du Hohnac dit Val d'Orbey et celle 

d 'Echery dit Sainte-Marie-Aux-Mines" à cause des montagnes (22). Christian de 

Birkenfeld fit alors appel à Dominique Doyen qui résidai t à Saint Dié et  qui se 

faisai t payer ses déplacements par les part ies  (23). En 1712 le Val d 'Orbey faisai t 

par t ie  d'un vaste ensemble groupant les bailliages de Ribeauvillé, Sainte-Marie,

Orbey, Zellenberg e t  Guémar (24). A part ir  de 1728 un même bailli s 'occupa du 

Val d 'Orbey e t  du bailliage de Wihr-au-Vai (23). En 1757 on ajouta à ces deux 

bailliages celui d 'He ite ren  (26). Les causes de ces regroupements géographiques

paraissent  dus aux circonstances e t  aux personnali tés  des baillis. Nous l 'avons

vu dans le cas de la nomination de Dominique Doyen. C 'es t  ce qui se passa aussi 

en 1728. Le bailli qui tenai t  plusieurs bailliages démissionna de celui d'Orbey
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qui fut donné à un nouveau t i tulaire.

Ces baillis qui administraient  le Val faisaient  tous part ie  du Conseil souve 

rain ce qui s 'explique par fa i tem ent  puisque la fonction é t a i t  essentiel lement  judi 

c iaire.  Le premier que nous apercevons est  Dominique Doyen qui devint conseil 

ler au Conseil souverain en 1704. "Il é t a i t  habile en diplomatie e t  t rès  savant 

compulsateur des antiquités e t  des archives d 'Alsace e t  de Lorraine" (27). On 

trouve ensuite François Luc Bartmann, grand bailli de Ribeaupierre qui démissionna 

en 1712, lui aussi conseiller au Conseil souverain de même que son successeur 

François Joseph Voile (28). Celui-ci démissionna de son office de bailli du Val 

en 1727 mais garda ses au t res  bailliages de Ribeauvillé, Sainte-Marie,  Zellenberg 

e t  Guémar jusqu'à sa mort  en 1743 (29). A part ir  de 1727, les baillis du Val furent 

des avocats  au Conseil souverain : en 1733 un avoca t  demeuran t  à Ammerschwihr,  

Jean Thiébaud Hamberger (30), en 1753 un autre,  demeurant  à Ribeauvillé, Georges 

Joseph Lichtenberger (31). Le seigneur semblai t privilégier cer ta ines familles. 

En 1728 l 'avocat  Philippe Etienne Larcher reçut  le bailliage du Val d'Orbey "en 

considération des bons et  agréables services que le sieur Larcher l 'ainé, procureur 

au Conseil supérieur d 'Alsace,  nous a rendu depuis un temps considérable e t  en 

toutes les occasions" (32). Ce procureur é t a i t  le père du bailli. Quand Philippe 

Etienne mourut  en 1733 son fils François Antoine reçut  le bailliage de Heiteren 

dont son père é t a i t  t i tulaire (33) et ,  en 1743, devint bailli de Ribeauvillé, Sainte- 

Marie, Zellenberg e t  Guémar (34). Enfin le fils de ce dernier ,  Jean-Baptis te ,  tou 

jours avoca t ,  fut bailli du Val d'Orbey en 1784 (35).

Le défi lé  de ces d if férents  baillis nous montre que, plus que le seigneur, 

c ' é t a i t  le Conseil souverain qui, en réal ité ,  géra i t  le Val.

Un au t re  personnage jouait un rôle important  e t  avai t  des contacts  plus 

é tro i ts  avec la population. 11 s 'agit  du notaire royal. Il exis ta i t ,  avant  la période 

française,  un greff ier- tabell ion à Lapoutroie.  C 'é ta i t  en fai t  le secrétai re  du bai l 

liage. En novembre 1661 un édi t  royal c réa  quat re notaires royaux en Alsace qui
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furent ra t tachés  au Conseil souverain. En 1692, un nouvel édit  créa  huit au tres  

no ta ria ts  (36). La date  de créa t ion du nota r ia t  royal du Val nous pose problème.  

En e f fe t  une le t t re  de provision pour le greff ier  Dominique Mareschal,  da tant  

du 24 juin 1682, fai t é t a t  d'une décision royale d 'établir  à c e t t e  date  un nota riat  

dans le Val d'Orbey.  Par ai lleurs une le t t re  de provision du 17 juillet 1711 précise 

que l 'off ice de notaire royal du Val a é té  créé  par un édit  de septembre 1692

(38) . Il fe ra i t  donc part ie  du lot des huit nota ria ts  que nous avons ci tés.

Quoiqu'il en soit nous pouvons suivre, à part ir  de 1692, l ' instal lat ion des 

notaires dans le Val. Signalons qu'ils continuaient  à exercer  les fonctions de g re f 

f ier- tabell ion seigneurial.  Le premier fut  Jean-Claude Louis, ancien garde-magasin 

des fort if icat ions du Roi à Strasbourg qui mourut à son poste le 12 février 1711

(39) . Il fut remplacé par Nicolas Lamouche,  ancien étudiant  en philosophie, puis 

clerc au Conseil souverain, ensuite greff ier  à Sainte-Marie-Aux-Mines enfin greff ier 

au Val d'Orbey (40). Il res ta  peu de temps puisqu'il se démit  de son office en 

1714 en faveur d'un prat icien venu de Lorraine, Joseph Marcot (41). Celui-ci é ta i t  

né à Sainte Marguerite dans le Val de Saint Dié le 12 janvier 1681. Il demanda 

des le t t re s  de natural i té  pour obtenir  son off ice et s ' instal la à Lapoutroie et non 

pas à Orbey comme ses prédécesseurs. A sa mort en 1747, son fils, François Joseph 

Léopold, prit sa succession mais fut obligé de demander une dispense d'âge car 

il n 'avai t  pas encore vingt-cinq ans, âge requis pour obtenir  un off ice (42). Ce 

dernier  légua son nota r ia t  à son fils Antoine Joseph Léopold qui fut le premier 

notaire public du Val.

Enfin une troisième force apparaî t  dans le Val : la communauté  des habi 

tants .  Ceux-ci sont représentés  par les élus de chaque communauté menés par 

les maîtres-bourgeois  qui ét a ien t  chargés de défendre les coutumes dont  la première 

rédaction da ta i t  de 1513. On les voit en tamer  dif férents  procès : en 1684 contre 

le sec ré ta i re  in te rprète du Conseil (43), en 1693 contre l 'archivaire de la chancelle 

rie de Ribeauvillé (44). En 1739 ils faisaient  appel d'une décision de l 'abbé de
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Pairis(45). Il s 'agissait,  pour eux, d 'obtenir du bois destiné à la construct ion d'une 

église. Les habi tants  se fondaient sur une transac tion de 1539 ent re  eux, le seigneur 

e t  l 'abbé de Pairis, d 'après  laquelle ce rtains  bois é ta ien t  forêt  commune et  "que 

le bois à bât ir doit ê t re  marqué par cinq hommes e t  que les amendes appart iennent  

par deux tiers  à la seigneurie, un tiers à l 'abbaye".  Or "l 'abbé a dit que jusqu'à 

présent  il ne peut rien accorder".  Un a r rê t  sur requête  donna gain de cause aux 

habitants .

Les communautés faisaient aussi appel au Roi. Nous avons deux décisions 

royales leur accordant  des octrois,  en 1686 (46) et  en 1708 (47). Nous abordons 

ici le problème de l 'en tret ien des routes et  des ponts. Avant la période française 

la charge en revenait  aux seigneurs qui levaient des péages.  Il en existai t  trois 

dans le Val, à Fréland,  à Orbey e t  au Bonhomme (48). Le Roi, voulant favoriser 

le commerce ,  supprima les péages.  L 'en t re t i en  revint à l ' intendant  qui faisai t 

travail ler  les communautés par corvées.  En 1715 l ' intendant  de La Houssaye éc r i 

vai t : "Le roi n 'a  jamais fai t  aucun fonds pour l ' en t ret ien  des chemins de ce dépar 

t ement  auxquels, lorsqu'il le faut ,  les paysans travail lent  par corvée suivant les 

ordres qu'ils en reçoivent de l ' intendance.  Il n'y a pas en Alsace une seule chaussée 

pavée e t  les meilleures sont ent retenues  avec des fascines, des rondins e t  du g ra 

vier que l'on met dessus dans les cantons où cela se peut prat iquer" (49). Dans 

leur demande les habitants  déc la ra ient  "qu'ils é ta ien t  obligés d 'en tre ten i r  les 

ponts et  les grands chemins qui sont aux environs dudit lieu". Le Roi leur accorda 

alors des oct rois  "au lieu des péages que les seigneurs exigeaient  dudit lieu" pour 

en t re ten i r  les chemins et "à charge de rendre compte de la rece t te  e t  dépense 

qui se fera de ces deniers d ’année en année par devant l ' intendant  de la province

d'Alsace". Les octrois s 'é leva ient  à quat re sols monnaie de France sur chaque

chariot  chargé e t  à deux sols sur chaque c h a re t te  chargée e t  la moitié sur les

chariots e t  les chare t te s  vides. En 1686 les octrois  furent accordés  pour six ans

e t  en 1708 pour dix ans. Mais l ' en tret ien des routes devai t  laisser à désirer : 

en 1708, période de guerre,  les habi tants  reconnaissaient que "les fréquents passages
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e t  les débordements des eaux ont presque en t iè rement ruiné lesdits ponts". Ces 

octrois  ne furent pas maintenus et ,  en 1731, avaient disparu. A c e t t e  date,  le 

pouvoir royal en tamai t  une nouvelle politique pour l 'en tret ien  des chemins : l 'ut i l i 

sation de la corvée royale.

L'é tude de l 'administrat ion du Val nous montre l ' e f facem en t  de la puissance 

seigneuriale au profit  de cel le du Roi qui agissai t par l ' intermédiaire du Conseil 

souverain.

Un dernier  aspect  du Val d'Orbey appara î t  dans nos archives,  c ' e s t  la vie 

des habitants .  11 suffit de lire un a r rê t  concluant  un procès criminel e t  des le t t res  

de rémission.

Le procès criminel dont l 'a r rê t  da te  du 12 septembre 1710 m e t ta i t  en cause 

un hab itan t  d'Orbey,  Nicolas Pierrevelcin,  "accusé du crime de fabrication et  

exposition de fausse monnaie e t  d'avoir  servi d'espion aux ennemis du Roi" (30). 

Or la France é t a i t  en guerre cont re une coalition européenne depuis 1701. En 

1710 l 'Alsace é t a i t  menacée  d'invasion par les Impériaux. La misère régnait car 

les récoltes de 1709 avaient  ét é  mauvaises et  l'hiver de 1709-1710 un des plus 

froids que l'on ai t  connu. A cela s 'a jouta i t  une famine monétaire.  Le pouvoir, 

ayant  besoin de ressources, changeait  sans cesse la valeur des monnaies ce qui 

en traîna i t  à la fois thésaurisat ion e t  spéculation.  Pierrevelcin avait  probablement 

spéculé. Son procès fut mené tambour ba t tan t .  Arrê té  sur ordre du procureur 

fiscal du Val, il comparut  devant  le bailli de Ribeauvillé puis fut t ransféré à Col 

mar où son procès commença  le 27 août . Il fut condamné le 12 sep tembre "à 

ê t re  pendu e t  ét ranglé  jusqu'à ce que mor t  s'ensuive à la potence en la place 

publique de c e t t e  ville". L 'exécution eut  lieu le même jour.

Ceux qui obtenaient  des le t t res  de rémission échappaient  à ce sort.  Tous
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les suppliants, dans leur le t t re ,  avaient  la même a t t i tude.  La mort  dont ils é ta ien t  

responsable é ta i t  un acc iden t  : "un cas fortui t  et  imprévu sans mauvais dessein". 

A la suite du drame,  tous " craignant  la rigueur de la justice s 'absenta ient  et 

n 'osaient  se représenter  sans avoir obtenu nos let tres de grâce".  Le Roi tenait  

compte  du passé du suppliant qui n 'avai t  jamais eu af fai re avec la justice et  recon 

naissai t l 'accident .  Certaines  de ces le t t res  pouvaient ê t re  envoyées peu de temps 

après le drame : un mois dans le meilleur des cas. Par cont re le règ lement pouvait 

a t tendre  deux ans.

Sur les cinq le t t res  de rémission dont nous disposons, deux ont t r a i t  à des 

questions de bois, les trois aut res sont liées à des distract ions et  à un pèlerinage.

Le bois avait  une grande importance dans la vie des habitants : bois de 

chauffage ou de construct ion.  Ajoutons le braconnage dans les forêts  qui relevait  

de la justice criminelle.  Une affaire de bois apparaî t  dans une le t t re  de septembre 

1788 (51). Un bourgeois d'Orbey,  Michel Ancel, "étant  allé dans la forê t  dite du 

Bonhomme pour veiller sur des bois qu'il avait  ache tés  nouvellement e t  dont il 

s 'apercevait  qu'on lui dérobait  quelques bûches, y rencontra le nommé Claude 

de la Cote,  son beau-f rère,  qu'il soupçonnait ê t re  l 'auteur  de ce vol". Claude

de la Cote lança des pierres cont re l 'arr ivant .  "Le suppliant se voyant forcé de

défendre ses jours courut à lui la hache à la main e t  lui en donna un coup sur 

la t ê t e  qui fit tomber ledit de la Cote qui malgré les soins du suppliant,  mourut 

quelques jours après". Le braconnage es t  le sujet d'une au tre le t t re  de 1782 (52). 

Un garde-fores t ier  d'Orbey,  Jean-Bapt iste  Wiliemin, e t  son fils vinrent  tous les 

deux, en t re  dix et onze heures du soir, frapper sur les vitres d'un habi tant  de 

Thannac,  Antoine Lamouche.  Il "profera contre lui des injures mais lui cr ia  aussi 

de sortir  de chez lui ou qu'il le brûlerai t  dans sa maison". La colère  du garde

avai t ,  probablement,  des raisons qu'Antoine Lamouche passe sous silence. Ce der 

nier sort i t  avec un fusil et  un échange de coups de feu abouti t à la mor t  de Jean- 

Baptiste Wiliemin.

Il est vrai que ces morts  ne sont pas dues à un dessein prémédi té .  Mais
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il est  certain  aussi que les habitan ts  du Val n 'hés i taient  pas à employer la force 

pour se défendre et  qu'il ne pouvait en résulter  que des blessures graves ou la 

mort .

Deux aut res le t t res  nous montrent  les distract ions auxquelles on se livrait 

dans le Val. En 1727 l 'affa ire  eu t  lieu dans un caba re t  de Lapoutroie "où le sup

pliant é t a i t  à boire e t  à danser". Une querel le  s 'é leva "à l 'occasion de la danse. 

Les jeunes gens e t  les au t res  de la compagnie sort irent  du caba re t  e t  deux part ies  

s 'é tan t  formées,  ils se ba t t i ren t  à coups de pierre e t  le suppliant en reçut  à la 

t ê te  un coup que lui donna Bato fils et  qui l 'anima de façon que, s 'é tan t  saisi 

d'une bûche, il voulut en frapper Bato fils mais dans ce moment  le père de Bato 

qui se présenta  au suppliant reçut  le coup de bûche à la t ê te  e t  en mourut  le 

lendemain" (53). En 1772 l 'accident  survint au cours d'une part ie  de quilles, toujours 

à Lapoutroie en t re  une e t  deux heures après-midi  : "Le suppliant jouait fort t ranquil 

lement une part ie  de quilles avec d 'autres  garçons du même lieu, serai t  survenu 

le nommé Humbert  Jacques qui. ..s'avisa pour abréger son chemin de passer impru 

dem ment quoiqu'averti  de res te r  au travers  du jeu de quilles dans le temps que 

le suppliant lâchait  e t  je tai t  sa boule de manière que ledit Humbert  Jacques ayant  

é té  a t te in t  au front fut envoyé du coup par te r re  e t  fut à l ' instant  t ransporté 

plein de sang au cabare t  de la Croix d 'Or où il mourut quelques heures après" 

(54). Nous avons là vraiment à faire à un acc iden t  e t  non à une bagarre.

C 'es t  également le cas de la dernière l e t t re  de rémission qui nous présente 

un accident  survenu en 1750 à la fin d'un pèlerinage.  Nous présentons l 'ensemble 

de la le t t re  qui es t  un tableau très  vivant de la dislocation d'un pèlerinage.  "Nous 

avons reçu l 'humble supplication de François Jeanclaude bourgeois du Bonhomme 

e t  de Biaise Maréchal de Fraize  en Lorraine con tenant  que le jour de la Saint 

Jean 24 juin dernier se retournant  chez eux d'une pèlerinage près d'Alspach où 

ils avaient é t é  en dévotion. Etant  à cheval pour tâcher  d 'év i ter  l 'orage qui mena 

ça i t  de tomber  ce jour là, lorsqu'ils a t t in ren t  la chaussée qui va de Kaysersberg 

à La Poutroye poussèrent leurs chevaux qui naturel lemen t vifs commencèrent
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à galoper au milieu de la di te chaussée où ils rencont rèren t  quelques personnes 

en tre au t res  Catherine Coutray fille de Nicolas Coutray bourgeois de la Baroche 

âgée de 12 à 13 ans qui marchai t  sur ladite chaussée avec son père. François 

Jeanclaude,  un des suppliants, s 'é tan t  aperçu que son cheval prenait  le mors aux 

dents é tan t  à une vingtaine de pas de la jeune fille et  de son père cria  de se 

sauver. La fille épouvantée voulant se sauver se jeta malheureusement du côté  

des chevaux dont celui dudit Biaise Maréchal malgré toutes les forces qu'il ai t 

employées pour le retenir  la renversa.  Nicolas Coutray son père présent  à ce 

malheur l 'aurai t  à l 'aide de quelques personnes relevée e t  portée à Hachimet 

où elle serai t  mor te  le 26 du même mois" (55). Nous voyons la foule qui s'en re tour 

ne du pèlerinage,  les uns à pied, les au t res  à cheval, l 'orage qui menace e t  deux 

cavaliers  imprudents  qui forcent  leurs chevaux pour l 'évi ter .  Nous assistons à 

un acc iden t  de la circulat ion comme il devait  en arr iver  à l 'époque.

Le Val d'Orbey é ta i t  maintenu sous la coupe du Conseil souverain. Les 

abbés de Pairis et  les baillis seigneuriaux en faisaient part ie.  Mais au-dessus de 

ce parlement régnait  la puissance royale à laquelle les habi tants  du Val avaient  

recours en dernier  ressort réc lamant des octrois  ou des le t t res  de grâce.  Le sei 

gneur ne jouait plus qu'un rôle secondaire se bornant à puiser dans le vivier du 

Conseil souverain ses administra teurs  e t  accep ta n t  e t  appliquant les ordonnances 

royales.

D'ailleurs un lien matériel  unissait le Val d'Orbey e t  Colmar : l 'hôtel que 

l 'abbaye de Pairis possédait dans c e t t e  ville. Des al lées e t  venues continuelles 

avaient  lieu en tre ces deux établ issements ce  qui e f f aç a i t  les distances.  Nous 

avons le témoignage d'un Colmarien dont l 'oncle, administ ra teur des revenus de 

l 'ordre, é t a i t  installé dans l 'hôtel : "Nous allions ordina irement deux fois par semai 

ne dîner à l 'abbaye e t  retournions à pied après le souper. Ces courses à l 'abbaye,
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dans les bois e t  les fermes de son voisinage, l 'excellent  dîner, le billard, les préve 

nances des religieux, devenaient  des part ies  de plaisir pour nous " (56).

La Révolution al lai t  rompre ces liens qui s 'é ta ien t  créés avec l 'ent rée de 

la France en Alsace.
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LES C O N T R IB U T IO N S  M IL IT A IR E S

1813 - 1815

Francis LICHTLE

Le d é s a s t r e  de  la  campagne de  Russ ie  en 1812 

amputa  sé r i e u se m e n t  l e s  e f f e c t i f s  de  la  g r a n d e  Armée.  L 'u n e  d e s  consé 
quences  de  c e t t e  d é f a i t e  fut  l ' i n v a s i o n ,  en 1813-1814,  du t e r r i t o i r e  na 

t iona l  p a r  l es  t r o u p e s  c o a l i s é e s .  Les B a v a ro i s  e n t r è r e n t  à Colmar le 

23 .12 .1813 et  l ' a v a n c e  ennemie s ' é t e n d i t  à tou t  l e  d é p a r t e m e n t  au cours  

du mois de  j a n v i e r  1814. Les p l a c e s  f o r t e s  de  Huningue et  de  Neuf- 

B r i s a c h  c a p i t u l è r e n t  r e s p e c t i v e m e n t  l e s  14 et  20 j a n v i e r .

Les m u n ic i p a l i t é s  et  tou te  la popu la t ion  furent  

m ise s  à r u d e s  é p r e u v e s  pour e n t r e t e n i r  c e s  m i l l i e r s  de  c o m b a t t a n t s .  De 

p l u s ,  ces  c o n t r i b u t i o n s  s ' a j o u t è r e n t  à c e l l e s  d é j à  consen t i e s  à l ' a r m é e  

f r a n ç a i s e  au cou rs  de  l ' a n n é e  1813.

S i tuées  s u r  l ' u n  des  p r in c i p a u x  a x e s  menant en 

L o r r a i n e ,  l e s  communes du canton de  L a p ou t ro ie  d u ren t  e l l e s  a u s s i  p a r 
t i c i p e r  durement  aux ex igences  des  t r o u p e s  d ' i n v a s i o n .  Les r é q u i s i t i o n s  

é t a i e n t  de  d i v e r s e s  s o r t e s  mais p r in c i p a l e m e n t  a x é es  s u r  l ' e n t r e t i e n  
des  hommes et  d e s  c h e v a u x .  Une p a r t i e  d e s  p r o d u i t s  é t a i t  acheminée  

v e r s  l e s  magas ins  m i l i t a i r e s  de  Colmar ou su r  celu i  de  L a p ou t ro ie ,  

l ' a u t r e  p a r t i e  é t a i t  d i r e c te m e n t  l i v r é e  aux t r o u p e s  de p a s s a g e .  Une 
c o n t r ib u t io n  en hommes fut  éga lement e x ig é e  p a r  l ' e n v o i  de  p io n n ie r s  

su r  l e s  b o r d s  du Rhin c h a r g é s  de  p a r t i c i p e r  à la co n s t ru c t io n  de 

pon t s .

Dans un p r e m i e r  t e m p s ,  l ' a p p r o v i s i o n n e m e n t  fut 

p r é l e v é  su r  l e  t e r r i t o i r e  d e s  communes r e s p e c t i v e s .  Chaque  f am i l l e  

é t a i t  mise à c o n t r ib u t io n  en fonct ion des  s e s  moyens et  de  s e s  p o s s i b i 

l i t é s .  P u i s ,  d e v a n t  l ' i m p o r t a n t e  d e s  b e s o in s ,  l e s  m a i r e s  f i r e n t  a p p e l  à 

d e s  f o u r n i s s e u r s  moyennant  pa iem en t .  Le canton de  L a p o u t ro i e  f i t  p a r  
e x e m p le  a p p e l  à M. F e y l ,  m a î t r e  d e s  p o s te s  à Colmar pour  la  l i v r a i s o n  

de  c é r é a l e s ,  l e s  h a b i t a n t s  l e s  p lus  a i s é s  é t a i e n t  également mis à con 

t r i b u t i o n  afin d ' e n g a g e r  l e s  sommes n é c e s s a i r e s  aux a c h a t s  en vue d ' u n  

remboursement  u l t é r i e u r .

Nous ne p ossédons  malheureusemen t  pas  tous le s
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é t a t s  pour  l ' e n s e m b l e  d e s  l o c a l i t é s  du canton .  Le cas  d ' O r b e y  i l l u s t r e 
ra  néanmoins l ' e f f o r t  consen t i  p a r  la pop u la t i o n .  (1 ) .

Pour c e t t e  p r e m i è r e  invas ion  é t r a n g è r e ,  
Orbey  dut  f o u rn i r  l e s  c o n t r i b u t i o n s  s u iv a n t e s  l i v r é e s  en na tu re  p a r  
h a b i t a n t s

400 kg de v ia n d e  s u r  pied
2380 kg de froment

500 kg de s e ig l e
6800 kg de foin

7305 l i t r e s d ' avo ine
11 c h e m is es

7 d r a p s de  l i t
77 kg de l inge  à pansement

P a r a l l è l e m e n t ,  la  popu la t ion  e t  la  commune f o u r 
n i ren t  d i r e c t e m e n t  aux t r o u p e s

1951 ra t i o n s  de  pa in  à 2 l i v r e s  
1840 l i t r e s  de  vin 

932 l i t r e s  d ' e a u  d e  v ie  

3544 kg de  v i a n d e  su r  p ied

1857 kg de  v i a n d e  a b a t tu e
3224 kg de  méte i l

3405 kg de  froment 

2634 kg de  p a i l l e
50775 kg de  foin

52800 l i t r e s  d ' a v o i n e  

48 s t è r e s  de  bo i s

A c es  r é q u i s i t i o n s  en n a tu r e ,  la  communauté 
o r b e l a i s e  dut  s ' a c q u i t t e r  d ' u n e  somme d e  546 f r a n c s  r e p r é s e n t a n t  sa 

q u o t e - p a r t  d e s  f r a i s  de  t a b l e  d e s  o f f i c i e r s  de  l ' é t a t  m ajo r .  Les j o u r 

nées d ' o u v r i e r s  e m p l o y é s  à la  c o n s t ru c t io n  de  pon ts  s u r  le  Rhin é ta i en t  

e s t im é e s  à 7405,40 f r a n c s  t a n d i s  q u ' u n e  somme de  9722 ,40  f r a n c s  r e p r é 
s en ta i t  la  f o u rn i tu r e  d e  d i v e r s  m a t é r i a u x .  •

La c o n t r i b u t i o n  g lo b a l e  d ' O r b e y  a v a i t  é t é  c h i f 
f r é e  à 37511,85 f r a n c s .  A t i t r e  de  c o m p a ra i s o n ,  mentionnons le s  r é q u i 

s i t i o n s  de  K a y s e r s b e r g  s ' é l e v a n t  à 38847 f r a n c s ,  Kientzheim à 59301 
f r a n c s  et  A m m erschw ih r  à 71255 f r a n c s .  (2)
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LA SECONDE INVASION DE 1815

La d é f a i t e  de  Waterloo en ju in  1815 annonça la 

c h u te  de  l ' E m p i r e .  L ' a r m é e  du Rhin,  commandée pa r  le  gé n é ra l  Rapp 
ne put  em p ê c h e r  l e s  t r o u p e s  c o a l i s é e s  d ' e n t r e r  en Alsace .  L ' a r m i s t i c e  

fut  s igné  le  22 j u i l l e t  et  le  d é p a r t e m e n t  fut à nouveau occupé .  Les r é 
q u i s i t i o n s  r e p r i r e n t  mais fu ren t  moins l o u rd e s  que  les  p r é c é d e n t e s .  Là 

e n co re ,  l e s  é t a t s  ne sont  pas  c o m p le t s ,  mais l e s  documents d i s p o n i b l e s  

dépe ignen t  bien l e s  e f f o r t s  de  la  popu la t ion  du canton à nouveau s o l l i 

c i t é e  pour  l ' e n t r e t i e n  d e s  s o l d a t s .

Les t r o u p e s  a u t r i c h i e n n e s  p a s s è r e n t  au Bonhomme 

le 30 juin a in s i  que du 1 au 5 j u i l l e t  se  d i r i g e a n t  v e r s  la  L o r ra in e .  
E l l e s  r é q u i s i t i o n n è r e n t  a u p r è s  de  la popu la t ion  loca le  l e s  f o u rn i tu r e s  

s u iv a n t e s  (3)

45 c o r d e s  de  bo is  
1459 r a t i o n s  de  12 l i v r e s  de  foin 

306 b o t t e s  de  12 l i v r e s  de  p a i l l e  

1461 r a t i o n s  d ' u n  q u a r t  de  bo i s seau  d ' a v o i n e  

63 b o i s s e a u x  de  son 
4322 ra t i o n s  d ' u n  l i v r e  de  pain 

308 l i v r e s  de  r i z  
4322 r a t i o n s  de  1 l i v r e  de  v iande  

204 v o l a i l l e s  

21 l i v r e s  de  t r u i t e s
1236 l i v r e s  de  b e u r r e ,  de  fromage et de  sa indoux 

194 l i v r e s  de  s i l  

4420 r a t i o n s  de  vin 

1350 l i t r e s  de  b i è r e  
215 l i t r e s  d ' e a u  de v i e  

100 l i v r e s  de  g r a i s s e  à c h a r i o t  

204 f r a n c s  de  t abac  

412 f e r s  à c h e v a l  
1148 aunes d e  t o i l e  

976 c h e m is es  
132 m oucho i r s  

78 bonnets  
114 p a i r e s  de  bas 

2 c h e vaux  

12 tonneaux 

30 po ts  de  f e r  fondu

A ces  r é q u i s i t i o n s  s ' a j o u t è r e n t  c e l l e s  v e r s é e s  

aux t r o u p e s  s t a t io n n é e s  à L a p o u t ro i e  so i t
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700 ra t i o n s  de  1 l i v r e  de  v iande
150 r a t i o n s  de pa in
200 l i t r e s  de  vin

200 b o t t e s  de  12 l i v r e s  de  foin

200 bo t t e s  de  12 l i v r e s  de  p a i l l e

La commune de  F ré land  dut  f o u rn i r  l es  d e n ré e s  
et p r o d u i t s  s u iv a n t s .  E l le  fourn i t  aux magas ins de  Colmar et  de  
Lapou t ro ie

718 kg de  pain

1090 kg de  v i a n d e  s u r  p ied

74 l i t r e s  de  légumes s e cs

20 kg d ' o r g e  mondé 
2581 l i t r e s  de  s e ig l e  

34337 kg de  foin

3925 kg de  p a i l l e

16865 l i t r e s  d ' a v o i n e

412 kg de  v i a n d e  a b a t tu e

Le rég iment d e s  c h a s s e u r s  u h l an d s  et  le  7° r é 
giment d e  c u i r a s s i e r s  du p r in c e  C h a r l e s  r é q u i s i t i o n n è r e n t  en p lu s  600 

kg de  v i an d e  su r  p i e d  et  3802 l i t r e s  d ' a v o i n e .  La communauté 
f r é l a n d a i s e  d é p e n sa  9695 f ra n c s  pour  l e s  f o u rn i tu r e s  de  la  s econde  in 
va s ion .  (4)

Les h a b i t a n t s  du c h e f - l i e u  de  canton d u ren t  eux 
a u s s i  e n t r e t e n i r  l e s  t r o u p e s  ennemies.  Leur c o n t r i b u t i o n  fut c h i f f r é e  à 

17105 f r a n c s .  El le  v e r s a  d ' a b o r d  aux magasins de  Colmar et à l ' h ô p i 
t a l  c i v i l  (5)

657 kg de  v i a n d e  s u r  pied  

151 kg de  f a r i n e  b lanche

450 kg de  f a r i n e  de  méte i l
2309 l i t r e s  de  froment 

1724 l i t r e s  de  s e ig l e  

1040 l i t r e s  d ' o r g e  
36800 kg de foin

3737 kg de  p a i l l e

7550 l i t r e s  d ' a v o i n e

Sur p l a c e ,  d i f f é r e n t e s  u n i té s  r é q u i s i t i o n n è r e n t

7987 kg de  pa in  

6349 l i t r e s  de  vin

37 l i t r e s  d ' e a u  de  v ie  

438 kg de  v i a n d e  su r  p ied  

3349 kg d e  v i a n d e  a b a t tu e



60

2247 l i t r e s  de  légumes s e cs  

15 kg de  r i z  

27 kg d e  gruau 
9 kg de  se l  

25275 kg de  foin 

1578 kg de  p a i l l e  

35840 l i t r e s  d ' a v o i n e

Ces d e n r é e s  fu ren t  r é p a r t i e s  e n t r e  l e s  s o l d a t s  

du 7° régiment de  c u i r a s s i e r s  du p r in c e  C h a r l e s ,  de  la  d i v i s i o n  des  

c u i r a s s i e r s  du p r i n c e  de  L i c h t e n s t e i n ,  du 4° rég imen t  de  c u i r a s s i e r s  du 
p r i n c e  F e r d i n a n d , d e s  d ragons  de  la L a n d w e h r , du 1 ° rég imen t  du ba 

t a i l l o n  Froon,  d e s  t r o u p e s  b a d o i s e s ,  du 47° rég imen t  du baron 

Vogelsang,  d e s  t r o u p e s  saxonnes ,  du régiment de  h u s s a r d s  du p r in c e  

Jean ,  du 10° rég imen t  d ' i n f a n t e r i e  b a v a r o i s e ,  d e  l ' é t a t  major  du p r in c e  
de Wurtemberg  et  de  l ' é t a t  major  du q u a r t i e r  m a î t r e .  En p l u s ,  

L a p o u t ro i e  dut  f o u rn i r

75 kg de  t abac  

644 p l an c h e s  

26 s e m e l le s  
17 f e r s  à c h e v a l

sans  compte r  du m a t é r i e l  d i v e r s  c h i f f r é  à 2389 f r a n c s .  A tou te s  ces 
f o u r n i t u r e s  s e  ra jou ten t  d e s  c é r é a l e s  s u p p lé m e n ta i r e s  en l ' o c c u r r e n c e

4647 kg d e  froment 

4160 kg de  s e ig l e  

25049 kg de  foin

Orbey  fut  la l o c a l i t é  la  p lus  imposée  duran t  

c e t t e  seconde  invas ion .  Du 11 j u i l l e t  au 6 d é c e m b r e  1815, la  commune

achem ina  v e r s  l e s  magas ins  de  Colmar (6)

859 kg de  pain
3115 kg de  v i an d e  su r  p ied

101 kg de  légumes secs

108 kg d ' o r g e  mondé 

35 kg d e  se l
922 kg de  f a r i n e  de  méte i l

3141 kg de  froment

6806 kg de  s e ig l e

2617 kg d ' o r g e  

45693 kg de  foin
1 1474 kg de  p a i l l e

36866 l i t r e s  d ' a v o i n e

Le 7° rég iment de  c u i r a s s i e r s  du p r i n c e  C h a r l e s  

p r é l e v a  su r  p l a c e  93 l i t r e s  d e v i n ,  109 kg de  v iande  a b a t t u e  et 2957 

l i t r e s  d ' a v o i n e .  A ces  f o u r n i t u r e s  se  ra jou ten t
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7648 kg de froment
7497 kg de s e ig l e

451 23 kg de foin

20085 f r a n c s .
Toutes l es  f o u r n i tu r e s  d ' O r b e y  se c h i f f r è r e n t  à

L 'o c c u p a t io n  a l l a i t  d u r e r  de  1815 à 1818. Les 
c h a rg e s  de  g u e r r e  a v a ie n t  é t é  r é p a r t i e s  e n t r e  la  popu la t ion  en fonction 
des  r ev e n u s  d e  chacun .  Une commission d é p a r t e m e n t a l e  fut  mise en p l a 

ce af in  de  p r o c é d e r  à la  r é p a r t i t i o n  d e s  r é q u i s i t i o n s  et  de  n i v e l l e r  ces  

c h a rg e s  e n t r e  tous le s  c o n t r i b u a b l e s  se lon  d e s  b a s e s  p r o p o s é e s  en 1821. 

La t â c h e  fut  longue et  f a s t i d i e u s e .  Les t r a v a u x  de  la  commiss ion s ' a 
c h e v è r e n t  le  30 ju in  1827 et  le  n iv e l l em e n t  fut a r r ê t é  en 1828/29.
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UN C O U P LE  DE PAYSANS AU VAL D 'O R B E Y

1 8 6 9  • 1915
Henri BARADEL

Un très vivant souvenir du couple Joseph Marie - Marie-Claire 

Marchand, marqua fortement la mémoire de sa descendance. Ayant pu 

recueillir auprès de plusieurs de leurs petits-enfants des récits portant 

sur la vie de leurs aïeuls, j'ai estimé que ce bouquet de souvenirs ne 

devait pas tomber dans l'oubli. J ’entrepris donc quelques recherches et 

je me sentis en mesure de retracer le cours de leur vie assez originale. 

Elle reflète à mon avis, par bien de ses aspects des mentalités et des

modes de vie caractéristiques des paysans de la région dans la deuxième 

moitié du XIX siècle.

Le couple avait d’abord cette particularité qu’il réunissait une jeune 

fille issue de vieilles familles orbelaises du Creux d’Argent et de 

Tannach avec un homme originaire de l’autre versant des crêtes. Ensuite 

la jeune femme était paysannne, l’homme, lui, était fils d'artisan- 

paysan et artisan-paysan lui-même. Mais situons d abord nos deux 

partenaires.

Joseph Marie ou Mary, dit "lo salbotie' (le sabotier) était né le 8 

mai 1836 à Xéfosse, lieu-dit de la commune de Plainfaing, tout proche du 

Rudlin. Comme son père était menuisier, il avait dû se familiariser avec 

le travail du bois et, particulièrement habile, il s’était spécialisé 

dans le façonnage des sabots. Fut-il dans sa jeunesse sabotier ambulant, 

allant de ferme en ferme avec ses outils chausser à neuf les familles en 

utilisant le bouleau ou l’érable des paysans ? Pensait-il déjà à se 

constituer un pécule en vue de s'installer quelque part ailleurs ? -

C'est possible. Fut-ce au cours de ses pérégrinations à Orbey qu’il fut 

amené à s’y installer ? Précisément au Prébracot: car c’est là que le 

situe son contrat de mariage en 1869- Ses petits-enfants avaient gardé le 

souvenir d'un homme vif, actif et même acharné au labeur, sobre et âpre 

au gain. Bien qu'assez peu communicatif et très indépendant, Joseph Marie 

n'était pas un rustre. Il savait observer et connaissait son entourage. 

Il était en particulier initié à la pratique des "screts" (secrets). En 

effet il conservait dans un recoin ses "livres . Les petits-fils 

parlaient du "Grand" et du "Petit Albert'.
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De quel parent ou simplement de quel inconnu, rencontré peut-être au 

cours de ses tournées de sabotier, avait-il recueilli cette initiation ? 

Nous l'ignorons mais nous le verrons à l'oeuvre plus loin.

Marie-Claire, née le 25 février 1848, était une Marchand d'une petite 

taille moyenne ce qui caractérisait d'ailleurs sa famille du côté paternel. 

Mais ceci était en quelque sorte compensé par une extrême vivacité et une 

grande activité. Son père, Nicolas Marchand, né le 4 février 1827 venait de 

Tannach. Sa mère, Marie-Thérèse Parmentier, dont Marie-Claire était la 

première née, naquit le 10 mars 1817 à La Beû. A sa mort le 7 juillet 1862 

elle laissait trois enfants mineurs : notre Marie-Claire qui avait 14 ans, 

Jacques, 12 ans et Isidore, 10 ans. Ses biens propres, assez conséquents 

revenaient en indivision aux trois enfants. Cette mort prématurée semble 

avoir eu des conséquences dramatiques puisque la famille s'en trouva 

dispersée. Le père, Nicolas, plus jeune de dix ans que son épouse avait 

alors trente-cinq ans. Il trouva à s'employer comme marcaire à Saint- 

Nicolas-du-Port. Un Orbelais savait, si nécessaire, accepter de quitter un 

terroir, d'autant plus que la Lorraine, au-delà des crêtes, ne pouvait le 

dépayser.

Que devinrent les enfants ? Le recensement nominatif de 1866 de la 

comune d'Orbey a enregistré comme pensionnaires chez un fermier à La Camme, 

les deux garçons, Isidore qui avait quatorze ans et Jacques seize ans.Quant 

à Marie-Claire qui avait à ce moment là dix-huit ans, elle ne paraît pas 

dans ce document. Elle n'est donc pas à Orbey. Nous perdons sa trace -depuis 

la mort de sa mère jusqu'à son contrat de mariage où elle est signalée 

comme cultivatrice à La Beû. Il ne semble pas qu'elle ait suivi son père. 

Aurait-elle été comme ses frères mise en pension? Les revenus des biens 

propres maternels pouvaient largement le permettre. Son oncle maternel de 

La Beû que l'on sait l’avoir soutenue l'aurait-il placée chez des 

religieuses ? La profonde piété de Marie-Claire qui plus tard devait 

impressionner ses petits-enfants, témoigne en tout cas d'une éducation 

religieuse particulièrement intense.

Le contrat de mariage Joseph Marie - Marie-Claire Marchand du 24 

novembre 1869 chez maître Petitdemange à Orbey nous la présente ainsi : 

"Marie-Claire Marchand, majeure, cultivatrice, demeurant à La Beû, commune 

d'Orbey". Elle apporte en biens propres ses biens en indivision avec ses 

deux frères mineurs : deux maisons à La Beû, douze parcelles de champs et 

prés groupés en majeure partie à la plus grande des maisons et trois 

parcelles de forêt. De son côté Joseph Marie n'apportait aucun bien
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immobilier mais une somme de trois mille francs qui, à l'époque était trois 

mille francs-or. Marie-Claire allait avoir vingt-deux ans, elle avait dû 

s'installer dans la maison familiale à sa majorité. Elle avait donc déjà 

assumé ses responsabilités de maîtresse de maison. Elle devait avoir ses 

deux frères mineurs avec elle.

Le couple Marie - Marchand fut uni le 24 novembre 1869 à l'église 

d ’Orbey. Joseph quitta alors le Prébracot pour la maison de son épouse qui 

devait abriter leur vie conjugale entière. C'était une petite ferme de 

quatre à cinq vaches située un peu plus haut que l'école du Creux d'Argent, 

la première en bordure du chemin de La Beû. Ils avaient un peu plus de 

trois hectares de terre dont une bonne partie en champs. Pour qui connaît 

les modes d'exploitation de ces fermes de vallée vers 1870, cela 

représentait encore beaucoup de peine : le soin des bêtes, la fauche, les 

fenaisons, les cultures de pommes de terre, d'avoine, de blé et de seigle 

pour le pain quotidien. Mais Joseph, comme Marie-Claire, n'était pas' 

emprunté puisqu'ils continuaient les gestes et les pratiques qu'ils avaient 

vu faire dès leur enfance et qu'ils avaient repris eux-mêmes depuis 

quelques années.

Bientôt les frères qui avaient pu participer aux travaux de la ferme 

les quittaient. Nous savons que l'aîné partit en Martinique pour un long 

service militaire. Cependant ils ne se retrouvaient pas seuls car très vite 

était arrivé un petit garçon qui fut appelé Joseph, comme son père et deux 

ans et demi plus tard une petite fille, Marie-Claire, comme sa mère. Ce 

commencement très normal et très heureux fut suivi de nombreuses naissances 

malheureusement trop rapprochées. En effet, Marie-Claire donna la vie seize 

fois sur une durée de dix-sept années, mais huit fois les enfants ne 

survécurent pas à leur naissance ou seulement quelques jours ou semaines. 

Huit enfants cependant, eux bien vivants, remplirent le foyer des Marie. 

Sept fondèrent chacun une famille et s'installèrent dans des lieux 

éparpillés sur les deux versants de nos sommets.

La famille donc s'agrandissait vite et trop vite se précipitaient les 

naissances. On peut s'imaginer les périodes de fatigue et d'épuisement de 

Marie-Claire. Ce fut à l'époque une des grandes misères de beaucoup de 

familles paysannes. C'est de ses petites-filles, me parlant de ce sujet, 

que je tiens le récit de cet épisode. Une fois, alors que Marie-Claire 

était au terme d'une grossesse, elle se trouvait dans la remise près de la 

maison, peut-être occupée à prendre du bois. Subitement, surprise par les 

douleurs, elle n'eut que le temps de s’étendre sur les fagots qui se 

trouvaient là et c'est ainsi qu'elle accoucha. Et pourtant, Marie-Claire se 

releva toujours de ses couches et, sans beaucoup de repos, elle reprenait
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sa part de travail. Elle était d'une vitalité exceptionnelle. Elle ne 

pouvait attendre de son mari qu'il s'apitoyât beaucoup sur elle et écoutât 

ses plaintes. Il était dur à l'ouvrage lui-même. Pensait-il seulement que 

son épouse pouvait avoir besoin de plus de repos et de quelques 

ménagements?

Combien de paysans comme lui, enfermés dans cette mécanique des gestes 

ancestraux, se trouvaient hébétés par la lourdeur des tâches : lever, 

porter beaucoup à dos d'homme foin, fumure, terre,pousser un "bayar" chargé 

d'herbe ou de bois sur les pentes de nos vallées. Cela n'émoussait-il pas 

la sensibilité et la délicatesse ? Voici encore une anecdote tirée des 

souvenirs amassés par sa nombreuse descendance qui confirme cette rusticité 

du comportement de Joseph. Marie-Claire, lors d'une de ses nombreuses 

grossesses, eut une envie irrésistible d'un bon bouillon de poule, ce que 

son mari n'aurait sans doute pas généreusement approuvé. Or ce jour-là il 

s'était absenté. Une de ses filles lui confectionna donc le breuvage. Le 

bouillon était prêt dans un bol sur un coin du fourneau. Tout à coup, on 

aperçut Joseph sur le chemin du retour. Il rentrait plus tôt que prévu. 

Marie-Claire s'affola : il allait déceler le fumet qui avait déjà envahi la 

cuisine. Sans plus hésiter, elle prit le bol et avala le bouillon d'un 

trait. Mal lui en prit, elle se brûla cruellement la bouche. Une autre 

fois, mais pas en cachette, elle avait mis à chauffer un bol de café sur le 

coin du fourneau. Son mari revint de son atelier, sans doute pour se 

réchauffer comme il le faisait souvent. Il aperçut le bol. "è voue toucou 

torto" (Il voit toujours tout) disaient ses filles. Sans mot dire il prit 

le bol, but tout le café et s'en retourna sans un regard, comme si de rien 

n 'était.

Si les rapports du couple étaient, en apparence du moins, plutôt 

pauvres de tendresse, Joseph ne pouvait pas ne pas tenir à sa femme. 

D'abord elle était jolie et très vive. Ses petites-filles se rappelaient la 

petite cornette toujours bien blanche qu'elle portait et qui encadrait si 

bien son visage. Et puis, elle avait la réputation de bien tenir son ménage 

et de savoir préparer les repas. Les mots amusants, sans doute d'un 

domestique, rapportés par un petit-fils, sont éloquents : "El fê do bô 

dedju, è n'ie jamè d'tchàvoù dà so dedju" (Elle fait du bon dîner, il n'y a 

jamais de cheveux dans son dîner). Quoiqu'il en soit, les deux époux 

étaient bien occupés à leurs tâches propres. Restait-il quelques temps pour 

l'intimité ? Marie-Claire avait beaucoup à faire pour le ménage et le soin 

des enfants et son mari surtout avait des occupations bien à lui. Dans un 

coin de la remise, tout près de la maison, il avait installé son atelier.
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C'est là qu'il aimait se retrouver, lui, le fils du menuisier de Xéfosse, 

avec ses outils et sa réserve de bois. Principalement à la mauvaise saison, 

il réparait les outils de la ferme, renouvelait les nombreux ustensiles de 

la fabrication des fromages. Et puis, il continuait à faire des sabots. 

Pour tout le monde, il était resté "lo salbotie". C'était pour lui un 

rapport bienvenu qu'il ne dédaignait pas du tout.

En été il s'était hâté de terminer la fenaison des foins avec le "vôlà'1 

aidé probablement d'un faucheur occasionnel. Il lui tardait d'aller sur sa 

chaume. En effet, quelque temps après son mariage il avait dû acquérir une 

chaume c'est à dire une petite ferme d'été, sur le versant lorrain. C'était 

comme son bien propre qu'il tenait personnellement à valoriser. 11 partait 

donc, accompagné de son gros chien et emmenant deux vaches et peut-être une 

toute jeune génisse. Le reste du cheptel, les trois autres vaches, était 

resté à La Beû aux soins du "vôlà". Il prenait donc le chemin du Blancrupt, 

puis se dirigeait un peu à l'est du col du Louschpach sur les pentes du 

Reichsberg pour atteindre sa chaume sur le chemin qui menait au Gazon du 

Faing. Il ne redoutait pas la solitude. Il est vrai qu'à cette saison ces 

vastes gazons étaient animés et il avait toujours son gros chien avec lui. 

D'autres fermiers des bans de Plainfaing, du Valtin et même du Val d'Orbey 

y .menaient aussi leurs bêtes à la pâture. Joseph étant à demeure dans sa 

chaume, suivait son penchant naturel : le labeur et le soin de tout. Il 

entretenait la bâtisse, menait les vaches aux "parcours" (pâturages), 

faisait la traite et surtout l'essentiel : il soignait les fromages de 

montagne qu'il allait vendre, non pas sur place, côté lorrain... Il les 

porterait à Orbey où il en aurait un meilleur prix. C'est ce que 

rapportaient ses petits-enfants, frappés qu'ils avaient été en diverses 

occasions par l'âpreté au gain du grand'père. S'il pouvait aussi rencontrer 

quelques fermiers qu'il avait connus autrefois du Rudlin ou d'ailleurs et 

qui, comme lui, avaient amené des bêtes en pâture, on se disait quelques 

mots. Mais lui tenait à sauvegarder son indépendance liée à sa solitude... 

Il avait là-haut, dans une cachette ses "livres"..., Nous y reviendrons 

plus loin.

Le temps de la transhumance touchait à sa fin. Si quelques fois, par 

un automne plus tardif et particulièrement luxuriant il le prolongeait de 

quelques jours, il devait finalement s'arracher à sa chaume. Il y avait en 

bas, à la ferme, encore des regains à terminer et il fallait envisager les 

travaux d'automne : les pommes de terre à arracher, les champs à préparer 

pour les semailles, répandre les fumures sur les prairies, rentrer les

Chapelle Sainte-Neige St Schnee-Kapelle
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légumes en cave. En son absence, des négligences pourraient avoir été 

commises et qui auraient des conséquences fâcheuses. Il fallait rentrer. On 

se mettait donc en route doucement, reprenant dans le sens inverse le 

chemin du Gazon du Faing. Les bêtes maintenant bien plus belles et plus 

vigoureuses étaient entraînées par le gros chien. Lui, Joseph suivait 

derrière avec sa petite charette au chargement divers dont les derniers 

fromages. La petite caravane laissait le Louschpach sur sa gauche et se 

dirigeait vers le col du Lac Blanc. Après avoir dépassé l'hôtel Freppel, 

les bêtes et le chien en tête ne manquaient pas le chemin du Blancrupt qui 

leur était tellement familier.

Tout en se laissant aller dans cette longue descente, les pensées de 

Joseph retrouvaient Marie-Claire qu’il allait revoir. S il n éprouvait 

point de transports de joie -Ce n'était pas dans son tempérament- il 

devait, tout prêt de retrouver sa compagne des nombreuses années ensemble 

écoulées, sentir un apaisement, s'éloigner les préoccupations et le 

souvenir des quelques désagréments qu’il avait pu avoir là-haut. Il allait 

retrouver une bonne cuisine, une bonne chaleur aux premières fraîcheurs de 

l’automne et puis le confort de vêtements propres et d’un vrai lit. Mais il 

ne voulait pas trop se laisser envahir par cette douceur qui aurait pu lui 

alanguir le coeur. Joseph voulait surtout réfléchir pour agir : il aurait 

en arrivant à vérifier si tout était comme il l’entendait, à formuler en 

peu de mots, à toute la maisonnée ses volontés pour refaire ou changer ce 

qui ne répondait pas à son attente. Le gros chien, lui,sautait, allait, 

revenait, s'affairait autour des bêtes et, en fin de trajet, il jappait 

d'une joie qu'il ne contenait plus. Lui aussi aurait sa part : une 

meilleure écuelle et souvent des gâteries. Pourtant Joseph, là-haut, avait 

dû poser des lacets, des collets bien discrets. Il avait bien fallu se 

nourrir et le pain ramené de la ferme à chaque descente des fromages eût 

été vraiment sec.

Le train de vie habituel de la maisonnée reprenait. Le père était là 

et veillait à ce que tous les travaux d'automne auxquels il avait pensé 

lors de son retour soient entrepris à temps et convenablement menés à bien. 

Or au fur et à mesure que les années s'étaient écoulées la famille avait 

grandi. Faisons donc le point de cette évolution au tournant du siècle, en

1 9 0 0 .

Joseph Marie avait soixante-quatre ans déjà et Marie-Claire cinquante- 

deux ans. Elargissons notre curiosité vers la famille qui comptait 

maintenant huit enfants. Le fils aîné, Joseph, a déjà trente ans. Il est 

marié et établi aux environs de Bar-le-Duc comme fermier. La fille aînée,
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Marie-Claire qui a maintenant vingt-huit ans est aussi mariée et installée 

à Gérardmer mais deux ans plus tard déménage pour une autre ferme de la 

région de Saint-Dié. Auguste, le deuxièmë fils, a vingt-sept ans. Il n'est 

pas marié et semble resté à la ferme. Eugénie a vingt ans. Elle va se 

marier sous peu pour s'installer avec son mari dans une ferme près de 

Saint-Dié. Les trois dernières filles sont encore à la ferme. Quant à 

Angélique qui précède les trois dernières, elle a maintenant vingt-et-un 

ans. Les souvenirs qui nous ont été transmis nous la décrivent comme une 

très belle fille assez indépendante. Elle va bientôt tenir un café à Saint- 

Dié. Or un jour de 1903, Joseph, son père, arriva chez son aînée, Marie- 

Claire, à la ferme Harlepont qu'ils venaient d'occuper près de Saint-Dié. 

Il avait eu des échos défavorables sur la conduite d'Angélique et il était 

venu se déverser chez sa fille aînée pour exprimer son indignation et sa 

réprobation. Mais Marie-Claire pouvait-elle intervenir ? Cet épisode révèle 

certains traits essentiels de sa personnalité et du caractère de ce père. 

La vie de ses enfants, même partis de la maison, ne le laissait donc pas 

indifférent malgré une apparence d'insensibilité totale. Par ailleurs, il 

se sent touché par ce qu'il estime être une atteinte à l'honneur de la 

famille. Dans ce cas d'Angélique il réagit très vivement, il était, paraît- 

il, en colère. Il se déplace pour essayer de remettre les choses en ordre. 

N'est-ce pas le signe que pour sa propre gouverne aussi il avait une 

exigence d'honnêteté ?

Mais ce qui avait tellement étonné et subjugué les témoins directs, 

c est à dire ses enfants et petits-enfants, ce fut ses activités plus 

exceptionnelles : la pratique des "screts". C'est pour ainsi dire, au mot 

près, que je vais rapporter ces récits de ses descendants pour les avoir 

entendus maintes et maintes fois de plusieurs d'entre eux. Ceux-ci 

d'ailleurs avaient une haute idée des intentions et des buts de ces magies 

du grand'père. Selon eux Joseph ne pratiquait cela que pour le bien des 

gens.

Un jour, ce fut lui-même qui fut victime d'un sort particulièrement 

pernicieux. Ses bêtes à la traite donnaient du lait auquel était mêlé du 

sang lequel devenait impropre à la consommation et ne pouvait plus être 

utilisé à la fabrication du fromage. On ne pouvait que le donner aux 

cochons. "Il faudra me chercher mes livres" dit-il et un petit-fils de 

monter à la chaume de la Reichsberg pour les chercher. Or c'était l'hiver, 

il y avait de la neige mais cela ne pouvait attendre. Le soir, après avoir 

étudié les textes et réfléchi à la façon de procéder pour déjouer les
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manoeuvres malignes, il amena un seau de lait avec une faucille. Il s'assit 

devant le fourneau et commença à plonger la lame de la faucille dans les 

braises du foyer. Puis, il trempa la lame rougissante dans le lait 

grésillant qui faisait monter une vapeur à l'odeur de lait brûlé.

Les garçons et filles, grands et petits, regardaient faire et peut- 

être aussi un voisin venu au "coéray" (veillée). Or le domestique de la 

maison, "lo nor" ("le Noir", on l'appelait ainsi) était aussi là. Joseph 

répéta l'opération plusieurs fois et à chaque fois que la faucille brûlante 

plongeait dans le lait, le visage du domestique s'empourprait. Mais tout de 

suite après, celui-ci apparemment confus, sortit. Le grand'père prit alors 

une carotte qu'il creusa et remplit de l'urine d'une de ses vaches. Il la 

suspendit à l'aide d'une ficelle à un clou sous le manteau de la cheminée. 

Un peu plus tard le "vôlà" revint mais apercevant la carotte, sans mot 

dire, il monta dans sa chambre. Les soirs suivants, le domestique ne 

cessait de regarder vers la cheminée comme préoccupé, subjugué et inquiet 

et finit par dire : "èl devalerè lè galroube là, èl devalerè !" (elle 

descendra la carotte là, elle descendra !). Le grand-père ne dit rien mais

les soirs se succédant, le domestique revenait sur le sujet "èl

devalerè...". Le domestique avait une mine de plus en plus tirée, marquée 

et cireuse. Le grand-père lui dit : "Erètè dôprem vot mâ sôr è lè galroube 

devalerè." (Arrêtez d'abord votre mauvais sort et la carotte descendra). Le 

domestique sortit puis alla se coucher. Le lendemain matin, le lait avait 

retrouvé sa blancheur appétissante de toujours. Le grand-père enleva alors 

la carotte de la cheminée. Une de ses petites-filles précisait : "Au fur et 

à mesure que la carotte se desséchait à la cheminée, le domestique coupable 

devait se dessécher dans sa chair".

Une autre fois, racontaient les petits-enfants, un fermier des 

environs vint trouver le grand-père et lui confia les ennuis qu'il avait 

avec ses vaches. C'était d'ailleurs dans ce domaine qu'il était le plus 

souvent consulté. Joseph, "le salbotie", se rendit donc chez lui et procéda 

méthodiquement grâce à ses "screts" à ses investigations. Puis il lui dit : 

"Ce soir, restez bien chez vous et fermez vos portes et vos volets et 

n ’ouvrez à personne. Quelqu'un viendra vous demander d'ouvrir, mais 

n'ouvrez à aucun prix et ne répondez pas à ses appels. Cette personne 

tourmentée sera irrésitiblement poussée à venir chez vous". Le soir même, 

ce fut un voisin qui vint. Ayant trouvé la porte close, il alla frapper aux 

volets du poêle, et n'obtenant aucune réponse il appela et demanda qu'on 

lui ouvrît. Toujours sans réponse ni signe de vie, il insista : il avait 

besoin d'une brouette. Notre paysan se dit que vraiment c'était là un
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prétexte bien futile : besoin d'une brouette alors que la nuit était tombée 

depuis longtemps. Cet homme cherchait donc absolument à pénétrer. Notre 

paysan évidemment suivit les consignes reçues de Joseph et ne répondit ni 

n'ouvrit. Il lui apparut alors clairement que c'était bien lui, la personne 

malveillante qui l'avait "ètchermè" (ensorcelé, mis sous un "charme"), 

alors qu'il était bien loin de l'avoir soupçonné. Puis réflexion faite, il 

réalisa que son troupeau à lui-même ainsi que toutes ses cultures étaient 

prospères, sans doute plus que celles de son voisin. La jalousie aurait 

donc fait naître chez ce dernier des mouvements d'envie et des projets de 

nuire. Ce voisin avait trouvé moyen, Dieu sait comment, de réaliser ses 

noirs projets. Le but essentiel de la manoeuvre de Joseph était atteint. Le 

malfaisant avait été démasqué. C'était d'ailleurs de cette façon qu'il 

procédait toujours. Comment tout cela fut-il résolu ? On ne revint plus 

chercher de brouette et l'individu ne se manifesta plus. Quant aux ennuis 

que sa victime subissait, ils s'éteignirent immédiatement.

Joseph Marie dit "lo salbotie" apparaît ici sous un jour nouveau. Il 

n'est plus seulement l'homme plutôt taciturne ou le travailleur acharné, 

l'homme avant tout habile et averti dans le soin des bêtes et la 

préparation de bonnes récoltes. Nous le voyons dans ces affaires, les 

seules qui m'aient été rapportées, agir en fin psychologue connaissant bien 

ses semblables. Il manie un envoûtement propre à dévoiler et à déjouer les 

manoeuvres tordues des envieux, des haineux ou des aigris dont n'étaient 

pas toujours exempts les rapports de nos paysans. Mais il n'y avait là rien 

de ces recettes terrifiantes de magie blanche ou de magie noire en 

connivence ou pas avec le Diable, "lo Nôr là", comme on appelait dans le 

pays avec une pointe d'ironie, le démon. En tous cas, comme le répétaient 

tous les témoignages, si Joseph avait pour principe de répondre aux appels 

des angoissés ou des faibles sur qui pesait un sort, ou qui peut-être en 

avaient simplement l'illusion, jamais il n'aurait utilisé son art pour 

nuire à quiconque.

Joseph Marie ne devait pas dépasser la fin du siècle de plus de cinq 

ans. Ses forces diminuaient et malgré sa sobriété, son énergie de vosgien 

acharné s'était bien usée. Mais dans la maison de La Beû il y avait de 

l'aide. Il avait certainement conservé un "vôlà". Il avait en outre l'aide 

d'Auguste, son deuxième fils et de sa fille Eugénie. Et puis il y avait son 

épouse, plus jeune que lui de dix ans, encore bien vaillante. Ses dernières 

années furent donc bien entourées. C'est le 22 avril 1905 que Joseph Marie 

décéda dans sa soixante-neuvième année à son domicile de La Beû. Son épouse
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était venue elle-même, le lendemain, en faire la déclaration au 

Sta desbeamte (officier d'Etat civil) d'Orbey. Nous n’avons recueilli 

aucune autre précision. Il avait atteint un grand âge pour l'époque.

Marie-Claire n'avait alors que cinquante-sept ans et il lui restait 

encore dix années à vivre. Durant cette période il y eut encore à la maison 

Auguste et deux, puis une fille non encore mariées et plusieurs petits- 

enfants : Joseph-Séraphin qui avait déjà treize ans en 1905 puis René et 

Joseph un peu plus jeunes. C'est précisément des petits-enfants que nous 

tenons maints témoignages qui nous permettront de mieux nuancer la 

personnalité de Marie-Claire particulièrement vers la fin de sa vie. Après 

la disparition de Joseph, Marie-Claire sagement diminua le train de 

culture. Elle ne tint plus que deux ou trois vaches et dut louer une bonne 

part de ses nombreux champs. Conserva-t-elle le "vôlà" ? C'est probable 

mais elle avait, quoiqu'il en soit, l'aide de son fils Auguste qui sera à 

la maison jusqu'à sa mobilisation en 1914.

A partir du printemps de 1914, sa fille aînée avec son mari Emile 

Bâtot exploitait la ferme de l'hôtel Freppel au Lac Blanc. Ses deux plus 

jeunes enfants, Marthe et Jeanne allaient à l'école du Creux d'Argent. 

Elles restaient à midi chez la grand'mère et même certains soirs pour 

passer la nuit. Marie-Claire, bien qu’ayant dépassé la soixantaine, tenait 

bien sa jeune maisonnée assez nombreuse et savait mener son monde. Les deux 

écolières de neuf et dix ans semblent avoir eu un appétit assez capricieux. 

Or en hiver, les choux constituaient souvent le plat de résistance ce qui 

n’était pas tellement à leur goût. La grand-mère, les voyant chipoter, leur 

répétait alors sur un ton qui se voulait tout autant persuasif 

qu'autoritaire : "Mindjô, mindjô dè djott !" (Mangez, mangez des choux !). 

Jeanne se rappelait encore très bien que le matin, étant descendue du Lac 

Blanc, la grand-mère voulait lui refaire sa coiffure avant qu’elle n'allât 

à l'école. Elle lui défaisait donc les deux tresses que sa mère lui avait 

faites de chaque côté de la tête et, lui rassemblant tous ses cheveux vers 

l'arrière, elle en faisait deux tresses superposées. C'était, semble-t-il, 

une coiffure beaucoup plus convenable. Mais Jeanne ne voyait qu'une séance 

longue et pénible et pour elle inutile. Jeanne me confiait encore, après 

plus d'un demi-siècle, que la grand-mère avait une préférence pour sa soeur 

Marthe qui était une vraie Marchand alors qu'elle-même lui rappelait la 

famille de son gendre, les Bâtot. Tout cela nous montre une Marie-Claire, 

femme avec ses préférences instinctives et des idées bien à elle. .

Marthe, mais surtout Jeanne, gardaient encore un souvenir mitigé du 

chapelet auquel elles devaient participer le soir quand elles restaient à
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La Beû. Toute la maisonnée terminait en effet la soirée avec cette dévotion 

très répandue à l'époque dans les familles du Val.Chez Marie-Claire, les 

enfants devaient rester à genoux tout au long de cette dévotion. Etait-ce 

une ascèse bien adaptée à de jeunes enfants ? Quoiqu'il en soit la grand- 

mère la jugeait salutaire. C'était donc avec fermeté que Marie-Claire 

maintenait ces pratiques religieuses traditionnelles. Mais chez Marie- 

Claire il ne s'agissait pas de simples pratiques. Elle avait une foi 

personnelle attestée par les détails divers remarqués par ses petits- 

enfants dans sa vie de tous les jours. Elle priait régulièrement, seule, 

assise devant sa fenêtre, derrière ses pots de fleurs qu'elle aimait et 

reprenant régulièrement ses dévotions qu'elle suivait sur son livre de 

prières. Et puis, elle avait toujours dans sa poche de tablier un grand 

crucifix, -Dieu sait où elle l'avait eu ?- et le prenant, le portait 

souvent à ses lèvres. Dans sa conversation, lorsqu'on parlait de l'avenir 

et de projets, elle avait l'habitude d'ajouter ces simples mots : "Sè Dèy 

vû" (Si Dieu veut). La pensée de Dieu et de sa présence lui était vraiment 

habituelle.

Or un matin, confiant à sa fille Appoline dite Pauline qu'elle ne se 

sentait pas très bien, celle-ci lui dit : "Nallè su lè tchamb vo rpowsè su 

vot lèy. J'vos époutrai d’iè sop dwa onz oùrr" (Allez sur la chambre vous 

reposer sur votre lit, je vous apporterai du bouillon vers onze heures). 

Remarquons que la fille vouvoyait sa mère. Ce fut une coutume pour tous les 

enfants et qui se maintint dans cette famille encore dans la génération 

suivante. Ce vouvoiement des parents devait être général dans le Val.

Vers dix heures, Pauline l'appela du bas de l'escalier : "Maman, vo sô 

bé, vo vlè ék ?" (Maman, êtes-vous bien, voulez-vous quelque chose ?). 

Marie-Claire lui répondit : "Dje sèy bé" (Je suis bien). Mais un peu plus 

tard, , quand vers onze heures elle l'appela à nouveau pour le bouillon, 

elle n'eut pas de réponse. Pauline monta et trouva sa mère morte dans une 

position de repos et le visage serein. Elle tenait dans ses mains son 

crucifix sur sa poitrine.

C'était le 1 avril 1915- L'hiver durait et recouvrait encore le Val 

d'une épaisse couche de neige. En plus . le Creux d'Argent était coupé 

d'Orbey par les lignes du front tout proche. On dut confectionner un 

cercueil de fortune avec quelques planches. Le lendemain, des voisins qui 

s'étaient proposés furent autorisés par les militaires à porter la bière de 

nuit à Pairis pour l'inhumation. Arrivés, ceux-ci frappèrent aux volets du 

presbytère et le curé de sa fenêtre leur dit : "laissez la ici, je
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l'enterrerai moi-même demain matin". Effectivement, 1 acte du registre des 

décès de la paroisse de Pairis à l'année 1915 est introduit comme suit . 

"Avril 1915 - Maria-Clara Marchand, ex Creux d'Argent". Il se termine par 

ces mots : "Die vero tertio aprilis a me infra-scripto parocho sepulta est. 

-Signé : "J. Mouthe, parochus".

Peu de jours après, toute la maisonnée, sa fille Pauline, la fille 

d'Angélique et les deux garçons de Joséphine ainsi que les bêtes quittaient 

la maison pour monter à la ferme du Lac Blanc chez Marie-Claire, la fille 

aînée. Or encore dans ce mois d'avril, l'artillerie allemande en batterie 

au Rain des Chênes pilonnait avec des obus incendiaires les fermes du Creux 

d'Argent qui offraient aux soldats français des toits et des points d'appui 

précieux. La chapelle Saint-Genest dut être touchée et beaucoup de fermes 

furent incendiées dont celle de Marie-Claire Marchand. Elle ne fut pas 

reconstruite. Ainsi, seule la tradition orale a permis de faire revivre ce 

couple, toute trace matérielle à La Beû ayant disparu.

JEKg^gÆ-
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A M B R O IS E

LE FO R G ER O N  DE FR E LA N D

V irgin ie  HAXAIRE

Je  m 'en  v a i s  vous r e l a t e r  la  s i n g u l i è r e  v ie  d 'A m b ro ise  BARLIER, l ' u n  des  
d e r n i e r s  fo rge rons  -  m a r é c h a l s  f e r r a n t s  f e r r a n t s  de  la  c i t é  F r ê l a n d a i s e .  

C e r t e s ,  j e  t i e n s  au p r é a l a b l e  à r e m e r c i e r  ma g r a n d e  tan te  Madame Maria 

PARMENTIER née B a r lier , sa f i l l e ,  âgée de  92 ans pour son témoignage 

v iv an t  et  sans  q u i ,  j ' e n  ai  bien  p e u r ,  c e t t e  t r a n c h e  de v i e  n ' a u r a i t  pu 
ê t r e  r a p p o r t é e .

Am broise e s t  né l e  7 novem bre  1870 et  e s t  i s su  d ' u n e  f am i l l e  

de  q u a t r e  en fan ts .  O r p h e l i n  de  bonne h e u re ,  i l  a p p r e n d  d è s  l o r s  le  du r  

m é t i e r  de  f o r g e r o n - c h a r r o n . I l e n t r e  en a p p r e n t i s s a g e  à O r b e y ,  chez  le 

m a r é c h a l - f e r r a n t  S oure l .  Après  ce tem ps  d ' i n i t i a t i o n  et  de  fo rm a t ion ,  il 

d é c i d e  de  s ' é t a b l i r  à son compte  dans  son v i l l a g e  na ta l  Urbach  (F ré land  

en a l l e m a n d ) .  Le 25 j u i l l e t  1897, i l  convole  en j u s t e  noce a vec  Marie-  

C l a i r e  G é r a r d , née le  4 août 1875 comme la r e i n e  mère  d ' A n g l e t e r r e . Le 

jeune  c o up le  s ' i n s t a l l e  un peu à l ' é t r o i t  dans  l a  maison F lo rence .  Avec la 
f o rge ,  i l  n ' y  a v a i t  g u è re  de  p l a c e  pour  a t t a c h e r  l ' a n i m a l  à f e r r e r  . . .

Au bout  de  q u e lq u e s  m ois ,  i l s  eu ren t  l ' o c c a s i o n  d ' a c h e t e r  la 
moit ié  de  la  maison enco re  occupée  p a r  la  f a m i l l e ,  au 88 et a p p a r t e n a n t  à 
la  veuve  Willemain.

De leu r  union n a î t r a  9 en fan t s ;  malheureusemen t  t r o i s  mouront 
en bas  âge ,  le  r e s t e  d e  la  n i c h é e  se  d i v i s a n t  en t r o i s  f i l l e s  et  t r o i s  

g a rç o n s .  Deux des  s i x  en fants  s u iv r o n t  une vocation  r e l i g i e u s e ;  a i n s i ,  

G e rv a i s  s e r a  m i s s i o n n a i r e - p è r e  r é d e m p t o r i s t e ,  Agnès quant  à e l l e  s e ra  
soeur  Marie  A m bro is ine  d e  la  P r o v id e n c e  à R i b e a u v i l l é .

Mais en quoi c o n s is ta it  son m étier ?

Grâce à son sens  de  l ' o b s e r v a t i o n  et  de  la  concep t ion ,  il  

s ' i n g é n i e  à c o n s t r u i r e  un vé lo  à t r o i s  roues ,  p r e m i e r  dans  ce genre  au 

v i l l a g e .  En tou te  é v i d e n c e ,  i l  f e r r a i t  l e s  animaux de  t r a i t .  En p r i o r i t é ,  

les  ânes  pu i s  l e s  b o v i d é s  et  f in a l em e n t ,  donc p lus  r a rem en t  l e s  c h e v a u x .  

Outre  c e l à ,  i l  r e c h a u s s a i t  de  nombreux o u t i l s  t e l s  l e s  p i o c h e s ,  faux ou 
h o u e s .
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Qui p lus  e s t ,  é p a u lé  pa r  son f r è r e  Aimé, lui  même c h a r r o n  de  

m é t i e r ,  i l s  f a b r i q u a i e n t  d e s  c h a r r e t t e s  à b r a n c a r d s  pour  l es  v ig n e ro n s ,  

des  b a y a r d s  et  tomberaux  pour  le pu r in  (1) et  même d e s  b r o u e t t e s .  I l s  

u t i l i s a i e n t  pour  ce f a i r e  des  o u t i l s  de  c h a r r o n  : en l ' o c c u r r e n c e  le  bec 

d ' â n e ,  la c h â s s e ,  la  c h u r e ,  la  gouze,  la  p lane  et la  s e l l e .

On peut  a f f i r m e r  que la  c l i e n t è l e  l o c a l i s é e  dans  les  fonds  de 
v a l l é e s  et  s u r  la  p l a in e  (Bennwihr ,  Hunawih r ,  S igo lshe im)  c o n s t i t u a i t  son 

g agne -pa in .  Une fo i s  p a r  mois en v i ro n ,  i l  se r en d a i t  à Colmar où i l  s ' a p 
p r o v i s i o n n a i t  en f e r  et  en ou t i l l a g e  d i v e r s  (chez  B rennckm ani t te l  notam 

men t) .  " A c e t t e  occas ion " : me mentionne Tante M aria ,  " papa  nous a p 

p o r t a i t  d e s  pommes de  t e r r e  " ,  d e n ré e  de  lu x e  à c e t t e  époque .

Au changement  du s i è c l e  ( v e r s  1 9 0 0 ) ,  A m broise d é c i d e  de  se  

s p é c i a l i s e r  et  e n t r e p r e n d  d ' a c c o m p l i r  le  b r e v e t  donnant  d r o i t  de  f e r r e r  

l e s  c h e v a u x .  Auss i ,  i l  se rend  à Metz pour  e f f e c tu e r  c e t t e  s p é c i a l i s a t i o n .  

Revenu,  i l  se h a s a r d e  à f e r r e r  l e s  c h e vaux  notamment ceux a p p a r t e n a n t  à 

Monsieur F lo re n c e ,  le  m archand  de  c h e v a u x .  En ce  qui  concerne  les  

boeu fs ,  i l  f a l l a i t  pour  l e s  f e r r e r  un a t e l i e r  s p é c i a l ,  c ' e s t - à - d i r e  une in 

s t a l l a t i o n  pour  a t t a c h e r  l e s  b ê t e s  sous la  panse  afin q u ' e l l e s  so ient  main 

tenues  et  q u ' e l l e s  se t iennen t  t r a n q u i l l e s  l o r s q u ' o n  l eu r  g a r n i s s a i t  l e u r s  

s a b o t s .

P a r f o i s ,  le  s o i r ,  i l  m e t t a i t  en a p p l i c a t i o n  s e s  r é f l e x i o n s  en 

r é a l i s a n t  l e s  t r a n s fo r m a t io n s  p r é v u e s .  Auss i  c r e u s a - t - i l  un canal  le  long 

d e  la  p e t i t e  r i v i è r e  de  la  Chaude  Côte .  I l  é t a b l i t  dans  la  fo rge  une roue 

à g o d e ts  fonct ionnant  g râc e  à l ' e a u  que le  canal  amena i t .  Cet te  roue  f o u r 
n i s s a i t  l ' é n e r g i e  n é c e s s a i r e  à f a i r e  fonc t ionner  un c e r t a in  nombre  de  ma

c h ines  : une c i n t r e u s e  pour  l e s  bandages  des  roues ,  une p e r c e u s e ,  un p e 
t i t  mar teau  p i l lon  . . .  En 1910,  A m broise fut  le p r e m i e r  à p r o d u i r e  de  la 

l u m iè re  et ce à p a r t i r  de  c e t t e  h y d r o - é l e c t r i c i t é .  C e t te  én e rg i e  a p p r o v i 

s ionna i t  d e s  l am pes  de  10 w a t t .  A ins i ,  dans  la maisonnée B a r l i e r ,  
s u p p r i m a - t - o n  p a r t i e l l e m e n t  l ' é c l a i r a g e  avec  des  boug ies ,  tout  du moins 

au r e z - d e - c h a u s s é e .

Son p r i n c i p e  de  fonctionnement  en é t a i t  t r è s  s im p l e  : la roue 

à eau ac t ionna i t  une p e t i t e  dynamo,  qui  p r o d u i s a i t  de  l ' é n e r g i e .  L ' e x c é 

dent  de  fo rc e  p e rm i t  également  d ' e n  f a i r e  même p r o f i t e r  t r o i s  maisons  du 

q u a r t i e r  qui  eu ren t  l ' é l e c t r i c i t é ,  avec  d e s  ampoules  de  30 v o l t s .  P a r a l l è 

lement à c e t t e  inven t ion  de  gén ie ,  en 1909 /1910 ,  i l  i n s t a l l e  l ' e a u  couran te  
a p r è s  a v o i r  im p la n té  pour  ce f a i r e  une condu i t e  et  r é a l i s e  jud ic ieusem en t  

l e s  r a c c o r d s  dans  le s  c a ves  d e s  p a r t i c u l i e r s  a v o i s i n a n t s .  Ains i ,  i l  t r a 

v a i l l a  en s y m b io s e  avec  un m écan ic ien ,  nommé Hi l tenf ink  d e  K a y s e r s b e r g .  

A ce s u je t ,  i l  demeure  encore  q u e lq u e s  v e s t i g e s  de  ses  o e u v r e s ,  notam 

ment l e s  deux p o r t e s  d e s  2 r é s e r v o i r s  d ' e a u  ( s i t u é e s  aux l i e u x - d i t s  "La 

F onder ie"  et  au d é p a r t  de  l ' a n c i e n  chemin  menant  à "La Taupé" .

Si l ' o n  en c ro i t  l e  d ic ton  : " c ' e s t  en fo rgean t  que l ' o n  d e 

v ien t  f o rg e r o n " ,  q u ' a d v e n a i t - i l  l o r s q u e  m a lencon treusem en t ,  i l  r e c e v a i t  un 

coup de  m ar teau  s u r  les  d o ig t s  ? En f a i t ,  le  d i t  Mar ia ,  " P apa  p r é c o n i s a i t

(1) C'était une voiture de charge, faite d'une caisse, montée sur deux roues, susceptible

d'être déchargée en basculant à l'arrière.
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en p a r e i l  c a s ,  d e  b a ig n e r  le  m embre  e n d o lo r i  d an s  de  l ' e a u  de  s e l " .

A t t a rd o n s -n o u s  un t em p s  à d é c r i r e  la  fo rge .  J e  vous i n v i t e  
d ' a i l l e u r s  à ce  s u j e t ,  s i  le  coeur  vous en d i t  à v i s i t e r  le  musée que son 

p e t i t - f i l s ,  G a b r ié l  B a r l i e r ,  a s i  j u s t em en t  r e c o n s t i t u é  s u r  l e s  t r a c e s  de 
son p è r e  Jé rôm e ,  lui  même fo rge ron  de  m é t i e r .

De s u p e r f i c i e  de  67 m1 2, la  f o rge  con tena i t  t r a d i t i o n n e l l e m e n t  
une enclume, une p e r c e u s e  et  le  b ru y an t  m ar teau  pi lon  qui  é t a i t  ac t ionné  

g r â c e  à la roue  d ' e a u  et  dont  l e s  b r u i t s  e x a c e r b a i e n t  le  v o i s in  Col i tch  
Colon, qu i  ne pouva i t  d o r m i r .

En f in  de  c a r r i è r e ,  i l  t r a v a i l l a  éga lement  à façon 5 ans du 
r an t  à l ' u s i n e  Herzog,  un i té  qu i  confec t ionna i t  d e  la  so ie .  En f a i t ,  i l  fut 

demandé  p a r  "ceux de l ' u s i n e " ,  p a r c e  q u ' i l  l e u r  f a l l a i t  un fo rge ron  ac 
c o m p l i ,  pour  v e i l l e r  su r  l e s  deux  fo rg e s .  A m broise c o n t r ô l a i t  uniquement 

le  chauf fage  et  Maria  m 'av o u e  que " s c r u p u le u s e m e n t ,  i l  y j e t a i t  même un 
coup d ' o e i l  le  s o i r " .

Enfin,  j e  m ' a t t a c h e r a i  à le  d é c r i r e  : c ' é t a i t  un homme é lan 
c é ,  g r a n d ,  mince ,  d ' u n  n a tu r e l  d i s c r e t  et  qu i  p a r l a i t  avec  pa rc im on ie .  

Souvent ,  i l  a v a i t  l e s  b r a s  c r o i s é s  afin de  r e p o s e r  s e s  a v a n t - b r a s .  Géné 

r a l e m e n t ,  pour  se p r o t é g e r  pendan t  son t r a v a i l ,  i l  p o r t a i t  une peau tannée  
en gu ise  de  t a b l i e r .

m

Comme fin h e u re u s e ,  v o i l à  une p e t i t e  anecdo te  : l o r s  du p r e 
m ie r  conf l i t  m ond ia l ,  l e s  Al lemands  voulant  é t a b l i r  un c ons ta t  de  ce que 

pouva i t  r a p p o r t e r  le  p lus  à la  f o rg e ,  i n t e r r o g e r a i t  mon a r r i è r e  grand  pè 

r e .  En gu ise  d e  r é p o n s e ,  et  p a r  m oquer ie ,  A m broise r é t o r q u a  " f e r r e r  l e s  
ânes"  (Ese l  b e s c h l a g e  ! ) .
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UNE PAGE D 'H IS T O IR E

RECIT RECUEILLI AUPRES DE Mme Maria HUSSON 

RUE DE L'EGLISE A ORBEY PAR B ernadette SCHEHIN

I l  y a p r è s  de  s i x  mois que nous sommes e n v a h i s ,  que les  

rues  résonnent  de  b r u i t s  de  b o t t e s ,  que  l ' a i r  r é p e r c u t e  d e s  o r d r e s  

"aboyés" dans  une langue d u r e  et  r o c a i l l e u s e ,  pas  du tout  f a m i l i è r e  aux 

"Welches" que  nous sommes ,  quand un mat in ,  Raymond,  mon mari  e s t  con 

voqué p a r  la  g e s tapo  dont  le  s iè g e  se  t r o u v e  à l 'H ô t e l  Corné l iu s .

Pendan t  la  g u e r r e  de  1914-18, Orbey  é tan t  au f ro n t ,  s e s  h a b i 

t an t s  é t a i e n t  é v a c u é s ,  c e r t a i n s  à Rodern ,  comme mon mar i  e t  s e s  p a r e n t s  

a in s i  que la  f a m i l l e  Henri  Zann ( f e r b l a n t i e r ). C ' e s t  là  que  l e u r s  deux ga 

mins ,  Henri  e t  Raymond,  pu ren t  a p r è s  l e s  a v o i r  r e s t a u r é s ,  r e m e t t r e  su r  
l e  chemin d e s  l ignes  f r a n ç a i s e s ,  deux s o l d a t s  p r i s o n n i e r s  d e s  a l l em ands  

et  qu i  s ' é t a i e n t  é v a d é s .  Pour l es  r e m e r c i e r ,  dans  le s  années 1930, i l s  

fu ren t  tous  deux d é c o ré s  de  la  M édai l le  de  la  Reconnaissance  F r a n ç a i s e .

A la  g e s t a p o ,  comme on 1 ' i n t e r r o g e a i t  su r  l e s  f a i t s ,  mon mar i  

r é p o n d i t  a v o i r  f a i t  le  bon s a m a r i t a i n ,  on lui  r i t  au nez.

Huit j o u r s  a p r è s ,  un d im anche ,  nouve l l e  convoca t ion ,  mais  de 

moi éga lement  c a r ,  e n t r e  t e m p s ,  on a v a i t  c o n s t i tu é  un d o s s i e r  à mon nom. 

Comme j ' é t a i s  a b s e n t e ,  Raymond y a l l a  seu l  et  le  s o i r ,  quand j e  r e n t r a i s  

d e  chez  ma m ère ,  j e  fus a c c u e i l l i e  p a r  ma b e l l e - m è r e  en p l e u r s  qui me

d i t  "Raymond e s t  à la  gestap o  et i l  ne rentre pas" ..............  i l  f in i t  pa r

r e n t r e r .

T r è s  t ô t ,  le lundi  16 d é c em b re  1940,  mon b e a u - f r è r e  qui  h a 

b i t a i t  la même maison que nous v in t  f r a p p e r  à no t re  p o r t e ,  nous é t ions  

encore  c o u c h és ,  en nous d i s a n t  q u 'u n  o f f i c i e r  nous d e m a n d a i t .  H a b i l l é s  à 

la  h â t e ,  nous v imes  l ' o f f i c i e r  qui  nous d i t  que nous é t io n s  e x p u l s é s ,  que 

nous av ions  t r o i s  q u a r t  d ' h e u r e  pour  nous p r é p a r e r  et  que nous pouvions  

e m p o r t e r  chacun 30 kg de  bagage  et de  v i v r e s  pour 4 j o u r s .  A près  les  

convocat ions  p r é c é d e n t e s ,  me m éf ian t ,  j ' a v a i s  fai t  f a i r e  deux g r a n d s  s acs  

en t o i l e  s o l i d e s  et  que  j ' a v a i s  r em p l i  de  nos v ê tem en ts ,  p lu s  un g ros  ca 

bas  p le in  d e  p r o v i s i o n s .  On a p p o s a  les  s c e l l é s  su r  nos deux c h a m b r e s  et 
a p r è s  a v o i r  p r i s  un r a p i d e  p e t i t  d é j e u n e r ,  nous p a r t î m e s ,  mon m a r i ,  les  

bagages  et  moi v e r s  la m a i r i e ,  t ou jou r s  e s c o r t é s  de  l ' o f f i c i e r  et  d ' u n  

s o ld a t  a rmé .
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A la m a i r i e ,  nous r e j o i g n i r e n t  M. le  Curé D ie t r i c h  ( i l  c é l é 

b r a i t  l a  messe  quant  on vint  l ' a r r ê t e r ) ,  on le  l a i s s a  f i n i r ,  mais  ce temps  

fut  décom pté  s u r  l e s  t r o i s  q u a r t  d ' h e u r e  de  p r é p a r a t i f s .  I l  é t a i t  l u i ,  d é 

co ré  d e  la  M édai l le  d ' O r  de la  Reconna is sance  F r a n ç a i s e .  Vinrent  a u s s i  : 

M. V i r ion ,  d i r e c t e u r  d ' é c o l e  et  Madame, M. et  Mme J u le s  Simon,  Mme Vve 

Raoul Languedoc e t  sa  f i l l e  J a c q u e l in e  14 a n s ,  M. et Mme Aloyse  Zann 

( r e s t a u r a t e u r ) e t  l e u r  f i l l e ,  M. et  Mme Henri  Zann ( f e r b l a n t i e r )  et  l eu r  

p e t i t  J ean -P au l  5 ans 1 /2 ,  M. et  Mme Clément et  l e u r s  2 e n fa n t s ,  M. et 

Mme Roech lé ,  g a rd i e n  du c i m e t i è r e  a l l emand a in s i  que  ce lu i  du Wettstein 

et s a  f a m i l l e ,  M. et  Mme Fernand Laurent  et  l e u r  f i l l e  G isè le  de  8 ans ,  

la  mère  de  Mme Laurent  Mme F eu lp in  et  sa p l u s  jeune  f i l l e  a in s i  que M. 
et  Mme Da Fonsêca  e t  l e u r s  2 f i l s .

On nous f i t  d ' a b o r d  e n t r e r  à la  m a i r i e  pu is  en r e s s o r t i r  à la 

queue le  leu e n t r e  deux  h a ie s  de  s o l d a t s  a r m é s .  M. le  Curé fut  soudain 

en tou ré  p a r  l e s  Sa in te s  femmes d e  la  p a r o i s s e  qui  p l e u r a i e n t  et  s e  lamen 

t a i e n t .  Se tournan t  a l o r s  v e r s  le  p e r ro n  où t r ô n a i t  l ' a r é o p a g e  de  la  mai 
r i e ,  i l  d i t  à hau te  et  i n t e l l i g i b l e  voix  ces  mots h i s t o r i q u e s  : "Ne me 

pla ign ez p a s , ne me p la ignez p a s , je  q u itte  d e s  b ê tes  pour m 'en a lle r  

ch ez d e s  gens". A p rè s  c e là ,  on nous f i t  monter  dans  d e s  camions  b â c h é s ,  
d i r e c t i o n  C e r n a y , i n s t i t u t  St André .

Les Soeurs  de  l ' H o s p i c e  de  P a i r i s  " fran ça ises d e  l'in tér ieu r"
comme on d i t  chez  nous ,  a v a ie n t  é t é  e x p u l s é e s  le  même jo u r  a vec  t r e i z e  

g ros  m a la d e s ,  e l l e s  a v a ie n t  a u s s i  abou t i  à Cernay  mais  en é t a i e n t  r e p a r 

t i e s  la  même nuit  a v e c  l e u r s  p r o t é g é s .  I l s  f u re n t  tous d i r i g é s  s u r  l ' h ô p i 
t a l  de  Revel  en Haute Garonne,  où i l s  r e s t è r e n t  j u s q u ' e n  mai 1941, a p r è s  

q u o i ,  on le s  i n s t a l l a  à Mille  ( P y r é n é e s - O r i e n t a l e s )  où tous  moururent  de 

c a f a r d ,  la  p l u p a r t  n ' a y a n t  j a m a is  q u i t t é  O r b e y .

Quant à nous ,  nous p a s sâm es  no t re  p r e m i è r e  nuit  à Ce rnay ,  

sans  d o r m i r ,  nous é t i o n s  t r o p  b o u l e v e r s é s  p a r  ce qui  nous a r r i v a i t .  La 

deux ièm e  nu i t ,  a l o r s  q u ' a s so m m é s  de  f a t igue  nous dormions  profondément  

su r  la  p a i l l e  qu i  nous a v a i t  é t é  p r é p a r é e  à même le s o l ,  on v in t  nous 

r é v e i l l e r  à deux h e u re s  du matin pour  nous c o n d u i r e ,  to u jo u r s  en camion 

b â c h é ,  ju sq u e  un p a s s a g e  à n iveau  en p l e in e  campagne  où nous a t t e n d a i t  

un t r a i n  n o i r  et  g l acé  qu i  nous c o n d u i s i t  à Mulhouse où i l  s ' a r r ê t a .  Sur 

le q u a i ,  des  s o l d a t s  a rm é s  pour  nous e m p ê c h e r  d ' e n  d e s c e n d r e .  Le convoi 
r e p r i s  sa rou te  j u s q u ' à  Be l fo r t  où nous poussâm es  tous  un g ro s  s o u p i r  de 

soulagement "Merci mon Dieu, nous partions v e r s  la  Mère P atrie" . Nou

v e l l e  pause  à Vesoul  ou le s  Dames d e  la  Cro ix  Rouge nous a p p o r t è r e n t  un 
ca fé  sans  s u c re  mais  bien  c h a u d .

P ro c h a in  a r r ê t  "Mâcon" l igne  de  d é m a r c a t i o n ,  nous d e v io n s  y 

ê t r e  f o u i l l é s ,  mais  le  chef  de  g a r e ,  mal in ,  a v a i t  f a i t  p r é p a r e r  un bon 

vin chaud  pour  nos accom pagna teu r s  et  pendan t  q u ' i l s  le  s a v o u r a i e n t ,  les  
chem ino ts  f r a n ç a i s  qu i  a v a ie n t  p r i s  la  r e l è v e  a v a ie n t  mis s u b re p t i c e m e n t  

le t r a i n  en m arc h e .  A la s o r t i e  d e  Mâcon, donc en zone l i b r e ,  l 'A r m é e  

F r a n ç a i s e  nous a t t e n d a i t  pour  nous r e n d r e  le s  honneurs  pendan t  que  la 

f an fa re  joua i t  la  M a r s e i l l a i s e ;  nous p l e u r io n s  tous  à c h a u d es  l a r m e s .
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A Lyon,  deux médecins  bén é v o le s  p a s s è r e n t  dans  le  t r a i n  pour  

v o i r  s i  tout  a l l a i t  b ien .

Dans une p e t i t e  g a re  p r è s  de  B é z i e r ,  on nous a v a i t  p r é p a r é  à 

manger ,  le  r e p a s  f i n i ,  remontée  dans  le  wagon ju s q u e  Toulouse où on nous 
f i t  changer  de  t r a i n ,  l e s  l ignes  étant  é l e c t r i f i é e s  à p a r t i r  de  là .  Enfin,  

ce fut  l ' a r r i v é e  à St Gaudens où n o t re  wagon fut d é t a c h é ;  on nous p r i a  

d ' e n  d e s c e n d r e  et  on nous f i t  monter  dans  un au tobus  qui  nous emmena à

St Pé d ' A r d e t  en Haute Garonne où nous f îmes  r eçus  à la m a i r i e ,  pu is

dans  une s a l l e  de  c l a s s e  a t t e n a n te  et  d é s a f f e c t é e ,  où nous a t t e n d a i t  un 
bon r e p a s  chaud  et r é c o n f o r t a n t , que nous mangeâmes su r  des  p u p i t r e s  

d ' é c o l i e r s .  Ensu i te ,  on nous d i r i g e a  v e r s  l e s  maisons  r é q u i s i t i o n n é e s  pour 

nous.  Nous é t i o n s  à q u a t r e  ménages dans  une ancienne Maison de  M aît re

s i s e  à cô té  de  la  cure  où logèren t  q u a t r e  f a m i l l e s  f r é l a n d a i s e s . La b o u r 

gade c om pta i t  170 âmes p l u s  30 e x p u l s é s .

Le jou r  de  Noël ,  Raymond et  moi fûmes i n v i t é s  chez une f a 

m i l le  de  St Pé ,  c e là  f i t  chaud  au coeur  des  p a u v r e s  e x i l é s  que nous 

é t i o n s .

A St Gaudens d e s c e n d i r e n t  en même tem ps  que  nous M. et Mme 

J u le s  Simon qui  p a s s è r e n t  la  g u e r r e  à Souich a in s i  que la  f am i l l e  Aloyse  

Zann. Henri  Zann et  f am i l l e  é t a i e n t  au Poujol  p r è s  de  la  Malou le s  Bains ,  

a in s i  que M. et  Mme Fernand Lauren t ,  l eu r  f i l l e ,  la mère  et  sa p lus  j e u 

ne f i l l e .

Nous é t ions  tous d i s s é m in é s  dans  un p é r i m è t r e  r e l a t i v e m e n t  

r e s t r e i n t ,  e n t r e  St Pé ,  le  Pou jo l ,  Souich,  Montréjau ,  P o in tes  su r  R i v i è r e ,  

mais  fau te  de  moyens de  locomotion,  nous nous voyions  t r è s  peu.

P a r t i s  d ' O r b e y  le  l u n d i ,  nous a r r i v â m e s  à d e s t i n a t i o n  le  ven 

d r e d i  à m id i .

En 1941, nous p a r û m e s  chez  un oncle  dans  la L o i re ,  c ' e s t  

pendant  ce t  h i v e r  là  que j ' a p p r i s  à f i l e r  la  l a in e ,  j e  me f a i s a i s  p a y e r  

en n a tu re .

En m ars  1945, avec  un o r d r e  de  miss ion  qui  m ' o u v r a i t  t ou te s  

les  p o r t e s ,  j e  v ins  p a s s e r  q u e lq u e s  j o u r s  à Orbey  l i b é r é  d e p u i s  le  16 

dé c em b re  1944, q u a t r i è m e  a n n i v e r s a i r e  de  n o t re  e x p u l s i o n .

Le 7 mai 1945, nous r en t r âm e s  p a r  nos p r o p r e s  moyens;  le 

d é p a r t  se  f a i s a n t  a t t e n d r e ,  mon mar i  n ' e n  pouva i t  p l u s .  Nous voyageâmes 

pendant  t r o i s  j o u r s  pour  r e t r o u v e r  Orbey  où pendant  no t r e  a b s en c e  é ta i en t  

morts  ma b e l l e - m è r e  et  un f r è r e  de  mon m ar i .
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Les Soeurs  de l ' H o s p i c e  r e n t r è r e n t  à Nancy le  2 j u i l l e t  1945, 

le  3 e l l e s  r e v i n r e n t  à P a i r i s  ou l e s  Soeurs de  la  Divine P r o v id e n c e  le s  

a v a ie n t  r e m p l a c é e s ,  l e s  Al lemands  l e s  jugean t  t r o p  f r a n ç a i s e s  de  coeur  
pour  con t inue r  à e n s e igne r  à l ' E c o l e  Communale d ' O r b e y .  D ' a i l l e u r s  m ' a -  

t -on  d i t ,  le  s o r t  commun de  tous  l e s  i n s t i t u t e u r s  a l s a c i e n s  fut  d ' a l l e r ,  

marne m i l i t a r i ,  s e  f a i r e  "recycler"  en Germanie,  a l o r s  que d e s  i n s t i t u t e u r s  

Al lemands  le s  r e m p la ç a i e n t  c h ez  nous pour  y sem er  la bonne p a ro l e  du 

3ème Re ich ,  à l a q u e l l e  la  m a j o r i t é  des  gens r é s i s t è r e n t  s i l enc ieusem en t  

mais  fe rm em ent .  On a v a i t  donné aux Welches 7 ans  pour  a p p r e n d r e  l ' a l l e 

mand,  fau te  de  qu o i ,  on l e s  a u r a i t  d é p l a c é s  en S i b é r i e ,  de  v r a i s  Al le 

mands  s e r a i e n t  a l o r s  venus p r e n d r e  l eu r  p l a c e  d an s  no t re  canton .  En en

t endan t  ce d i s c o u r s ,  les  gens d i s a i e n t  qu '  "en 7 an s, i l  y aurait encore  

d es  so u r is  qui changeraient d e  trous" ( s i c )  ce qu i  se  v é r i f i a  p le inement ;  
mai s  cec i  es t  une a u t r e  h i s t o i r e .
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P o é s ie  :

EN FO R ET

" HUMILIS "

S

VanA l a  i o n é t  é t n a n g e ,  c ’ e A t  l a  n u i t ;  

C ’ e A t  comme un n o iK  A i l e n c e  q u i  b n u i t ;

VanA l a  t^ o n é t ,  i c i  b l a n c h e  e t  l à  bnune  

En p lcu A A  d e  l a i t ,  { i l t n e  l e  c l a i n  d e  l u n e .

Un v e n t  d ’ é t é ,  q u i  A o u U l e  on ne A a i t  d ’ où 

Enne en  n é v a n t  comme une âme d e  fiou;

E t ,  a o u a  deA y e u x  d ’ é t o i l e  é p a n o u i e  

La f io n é t  c h a n t e  a v e c  un b n u i t  d e  p l u i e .

PanfaoiA , i l  v i e n t  d e  d o u x  gém iAAem entA

VeA l o i n t a i n A  b l e u A ,  p l e i n A  d ’ o iA e a u x  AC b a g a n n a n t .

I l  v i e n t  auA A i deA A en teu A A  d e  n e p a i n e A ;

C ’ e A t  V  h eu n e  h n o id e  où d o r m e n t  l e A  v i p è n e A ,

L ’ h eu n e  où l ’amoun a ’ a p e u n e  au  ()ond du n i d ,

Où a ’ é l a b o r e  en  A e c n e t  l ’ a c o n i t ;

Où l ’ é t n e  q u i  gan.de u ne  c h ê n e  o ^ ie n A e ,

S e  A e n t a n t  A e u l  e t  l o i n  deA hommeA, penA e . . .

P o u n t a n t ,  l a  l u n e  e A t  b o n n e  danA l e  c i e l ,

Qui v e n A e ,  a v e c  un A o u n in e  d e  m i e l ,

Son âme c a lm e  e t  a c a  p â le u A A  am ieA  

Au tn o u p e a u  n ou x  deA  n o ch eA  e n d o n m ie A .

Il
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A c q u is it io n s  r é c e n te s

BULLETIN DE LÀ SOCIETE PHILOMATIQUE VOSGIENNE -  Avr i l -Aoû t  93 - 
St Dié

LES VOSGES -  Revue du Club Vosgien n° 2/93
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"L'ABBAYE DE L'ETOILE" -  H i s to r i q u e  de  l ' a b b a y e  c i s t e r c i e n n e ,  p a r  
Claude  GARDA, a g régé  d ' H i s t o i r e  -  56140 I s l e  J o u rd a i n  (Vendée)

BULLETIN DE LIAISON de  la  F é d é ra t io n  d e s  Soc ié té s  d ' H i s t o i r e  et 
d ' A rchéo log ie  d ' A l s a c e

On p e u t  s e  p ro c u re r  a u  s iè g e  d e  la  S o c ié té

Les B u lle tin s  n° 8 , 9 , 10 et 11 é d i t é s  p a r  la  Soc ié té  d ' H i s t o i r e

AUTREFOIS EN PAYS WELCHE é d i t é  p a r  la  S oc ié té  d ' H i s t o i r e  a v ec  la  
c o l l a b o ra t i o n  du C .R .N .S .  de  S t r a s b o u r g

Le LEXIQUE DU PATOIS DE LABAROCHE é d i t é  p a r  l 'A c a d é m i e  p a to i s e  de  
L a b a ro c h e

CARTES POSTALES FOLKLORIQUES DU PAYS WELCHE é d i t é e s  p a r  la  
Soc ié té  d ' H i s t o i r e  et  Orbey-A nim at ion

La v id é o -c a s s e t te  "ORBEY NOSTALGIE" d e  G éra rd  DUPONT

La v id é o -c a s s e t te  d e  la  MESSE EN PATOIS c é l é b r é e  à L a b a ro c h e  l e  12 
Mai 1991 -  Réa l i s ée  p a r  Claude  PRUD'HOMME et  G é ra rd  DUPONT

HISTOIRE D'UN VILLAGE WELCHE : Fréland é d i t é  p a r  Guy GUERIN

P e rm a n e n c e

Une permanence  e s t  a s s u r é e  au s iè g e  d e  la  Sté  d ' H i s t o i r e  -  Fondat ion  

L e féb u re ,  50 ,  rue  C h a r l e s  d e  Gaulle à ORBEY, tous  l e s  s a m e d i s  d e  14 

à 16 H, pour  l e s  p e r s o n n e s  qui  d é s i r e n t  c o n s u l t e r  l e s  a r c h i v e s  du 

canton ou a v o i r  d e s  rense ignem en ts  s u r  l e  p a s s é  ou l e  p r é s e n t  du P a y s  

Welche.  On peut  p r e n d r e  un r e n d e z - v o u s  en t é l é p h o n a n t  au 8 9 . 4 7 . 5 1 . 9 6 .
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Calvaire du Coq Hardi : l'ange du revers . . . . . . . .  Couverture

Eric HAMRAOUI, de Lapoutroie, est l'illustrateur des " Pals de 

Lours " et des " Croquis Historiques " .

Lé Zottes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35
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B ulle t in  n° 2 - 1983

3 Editorial Armand SIMON

4 Un an d'activités. Soeur Beatrix FRANÇOIS
Restauration des calvaires.

Les temps forts de l'année 1983.

A noter encore...

Remerciements.

Le nouveau comité.
Rapport financier 1982.

Acquisitions d'ouvrages et photocopies.

Dialogues transvosgiens n° 1.

Comment sont accueillies nos publications ?

Où se procurer nos publications ?

A propos d' Autrefois en pays welsche.

Rectificatifs au Bulletin n° 1.

13 La ronde des calvaires. Armand SIMON & Florent' OSTHEIMER
Le calvaire du Haut du Bonhomme.

La croix de Chamont.

Le c a l v a i r e  du F o s s é .
La croix de Bermont.

Le c r u c i f i x  de  Remomont.

25 Les Savoyards du Val d'Orbey aux XVII° et XVIII° s.
Com pte -rend u des a r t i c l e s  de  M. PATRY. 
A p r o p o s  d e  f a u x  marchands s a v o y a r d s .

Armand SIMON 
Hervé PATRY

33 Les origines de la famille Lefébure. Soeur Béatrix FRANÇOIS

37 Un épisode de la guerre de 1870,
d'après le témoignage d'un Barotché.
La c r o i x  " J o s e p h  Munier" .

René PRUD'HOMME 

Armand SIMON

40 Connais-tu mon pays ? Poème de Maria JULLIARD

41 Dans le temps à Fréland. Josée HURSTEL

48 Un peu de patois de chez nous.
Le g l o s s a i r e  du p a t o i s  d 'O r b e y ;  annonce

Maurice HERMANN

49 La fête au Bonhomme. Maria JULLIARD

52 Le hamstreur du petit train. Gérard BLANCK

54 Deux écoliers du temps jadis.
M a r i e - L o u i s e  PICHLER.

Catherine et Armand SIMON

J u l e s  PRUD’ HOMME.

Les i l l u s t r a t e u r s :

Eric HAMRAOUI : La fête au Bonhomme; Connais-tu mon pays ?

Vincent MARINI : Le hamstreur du petit train.

Florent OSTHEIMER : Les calvaires.
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B u lle t in  n° 3 ■ 1984

3 Editorial

4 Compte-rendu de l'Assemblée Générale 1983

7 Le nouveau Comité

8 Rapport financier 1983

9 Les Membres en 1983

11 La Société d'Histoire à la Foire Européenne de Strasbourg

12 La Section de Généalogie est née

13 Un Calvaire rénové

14 Appel pour le développement du fonds de documentation

14 Nos publications

15 Des Associations au service du patrimoine

16 Le courrier des lecteurs

18 Des fouilles à Pairis

19 Compte-rendu : Robert GALL : Croix Champêtre et 

Habitat rural à Labaroche

21 Note de lecture : Odile KAMMERER :

Le cheptel bovin dans le Val d'Orbey avant la guerre 

de Trente Ans : Pour une histoire écologique

24 Note de lecture : Les enfants et le patois dans le 

canton de Lapoutroie

32 Les origines de la Famille Lefébure

38 L'électricité dans le Val d'Orbey - 1ère partie

44 La culture biologique

48 L'Eglise St Nicolas du Bonhomme - 1ère partie

59 Pairis vient-il de Paradis ?

60 Un document d'archives de 1791

63 Le cimetière de mon village : poésie

64 In bon vaula : histoire racontée par

65 Dou paur animes : histoire racontée par

66 II y a 70 ans : La Première Guerre Mondiale.

Témoignages recueillis par les

Soeur BEATRIX 

Soeur BEATRIX

Rose-Blanche DUPONT

Soeur BEATRIX 

Josée COUTY

André PERRIN

Annie PICHLER

Catherine SIMON 

Soeur BEATRIX 

Anny BLOCH-RAYMOND 

René PRUD'HOMME 

M. le Curé HABIG 

Pierre COLIN 

Maria JULLIARD 

Maria JULLIARD 

Henri PETITDEMANGE 

Maurice HERMANN

Elèves de 3e du 

Collège d'Orbey

80 Bibliographie sur la deuxième guerre mondiale 

83 Les aléas du destin : nouvelle

88 L'école primaire à Labaroche sous l'occupation 

allemande : souvenirs

90 Chronologie de la Libération du canton de Lapoutroie

Armand SIMON 

Maria JULLIARD

André PERRIN 

Armand SIMON
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B u lle t in  n° 4  - 1 9 8 5

3 Editorial

4 Assemblée Générale 1984

7 Nos publications

8 Rapport financier 1984

9 Membres de la Société d'Histoire

11 La Société d'Histoire à la Foire Européenne de Strasbourg

12 Le point sur les fouilles à Pairis

15 Nouvelles des Associations Amies

16 Les noms de lieux du Val d'Orbey

26 II y a cent ans naissait le petit train

28 Les Dominicaines d'Unterlinden de Colmar à Orbey

37 Quelques Etymologies : Tête des Faux, Faudé

38 Les dernières années du Hohnack

46 DOM BOURSTE l'avant dernier Abbé de Pairis 

à la veille de la Révolution

50 Foires et Marchés dans le canton au XIX° siècle

55 Lè Justine é so boutch : histoire racontée par

56 En souvenir des Frères Sulkowski

60 La Chapelle funéraire de la famille Lefébure 

63 L'Eglise St Nicolas du Bonhomme

72 Une famille exemplaire de notre terroir : Les Lamaze

78 Jules Réveillet - Un combattant de la Tête des Faux

79 L'électricité dans le Val d'Orbey

89 Les vicissitudes d'un incorporé de force

96 Quatre générations de fossoyeurs

98 Tra feye è mèriè : histoire racontée par

Soeur BEATRIX 

Bernadette SCHEHIN

Rose-Blanche DUPONT

Soeur BEATRIX

Wulf MULLER 

Pierre DEMANGEAT 

Soeur ELIE 

Pierre COLIN 

Armand SIMON

Lucien JECKER 

Francis LICHTLE 

Henri PETITDEMANGE 

Maria JULLIARD 

Soeur BEATRIX 

M. le Curé HABIG 

Maria JULLIARD 

Germain REVEILLET 

Anny BLOCH-RAYMOND 

Henri PETITDEMANGE 

Marie-José COUTY 

Maurice HERMANN

ILLUSTRATEURS : Florent OSTHEIMER - Christophe LACH - Véronique LONGHINO
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B ulletin  n° 5 - 1986

3 - Editorial

4 - L'Assemblée Générale 1985

7 - Rapport Financier

8 - Liste des Membres

10 - Le Comité

11 - Réunion "Inventaire et Sauvegarde"

13 - Quelques personnalités du canton à travers 1

14 - Les Associations Amies

15 - Quelques noms de lieux-dits

20 - Le Patois de Coinches et d'Orbey

27 - Lo vaula dégottè

28 - Un monument funéraire de Pairis retrouvé

33 - Nos publications

34 - Guckerdey et Guthmann, deux personnages

issus du Val d'Orbey

37 - Les Dominicaines, d'Unterlinden à Orbey (2) 

47 - Pierre de Blaru

50 - Orbey et le droit de marché sous l'Ancien 

régime

54 - Le svastika de Hachimette

56 - Testez votre savoir !

57 - Notes de lecture : le passage de Charles X

dans le canton en 1828

62 - Les jnaches do bètche do loup

64 - Un curieux livre de classe d'autrefois

Soeur BEATRIX

B e r n a d e t t e  SCHEHIN 

Rose-Blanche DUPONT

Lucien JECKER 

e N. D. B. A.

Wulf MULLER 

Pierre COLIN 

Maurice HERMANN 

Pierre BRUNEL

Jean ITTEL +

Soeur ELIE o.p.

Soeur BEATRIX

Armand SIMON 

Soeur BEATRIX 

Soeur BEATRIX

A. TOSCANI & A. SIMON 

Henri PETITDEMANGE 

Maria JULLIARD

67 - L'hôtel "A LA CROIX D'OR" d'Orbey (1) Lucien JECKER

77 — Document : un bail de 1884 Henri PETITDEMANGE

80 - Hommage à toutes les cloches (poésie et dessin) Maria JULLIARD

82 - Les cloches de Lapoutroie : Souvenirs ....  Maria JULLIARD

86 - Eté 1986 : Deux expositions ....

87 - Les deux guerres à Labaroche : Souvenirs de .... Jeanne JEHIN

92 - Présentation de la Croix de Guerre Georgette MAIRE

94 - Il y a 60 ans était inaugurée l'église de

Hachimette Marie Josée COUTY

ILLUSTRATEURS : Bjôrn FUEHLER : "Les cloches"

Florent OSTHEIMER : "Borne, pierre tombale"
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B ullet in  n ° 6  ■ 1987

3 - Le Mot du Président

4 - L'Assemblée Générale et Activités 1986

7 - Bilan Financier

8 - Membres de la Société d'Histoire en 1986

10 - Le Comité

11 - L'Héraldique et ses applications

19 - Vestiges d'une plaque commémorative d'un 

Prieur de Pairis

25 - Le Château de Hans : Légende d'après Victor LALEVEE 

28 - Noms de lieux et Patois

33 - Associations et Musées du Canton

34 -  Les Maître d'Ecole du Val d ’Orbey aux

XVII° et XVIII° siècles

40  -  Le Collège d'Orbey et la connaissance du

Patrimoine

41 - Conservation du Patrimoine : Bravo à l 'Association

Forestière du Noirmont !

43 - Labaroche : A la découverte des bornes communales 

47 - Découvertes fortuites de fragments d'une céramique 

de poêle fleurdelisée

51 - La percée des Vosges  . . .  au Bonhomme ! 

Correspondance de 1845

56 - Les Plaisanteries du Tacot

57  -  Les Soeurs de la Doctrine Chrétienne de Nancy :

Genèse d'une fondation

69 - Généalogistes à  vos plumes > Les Registres de 

conscription

74 - Souvenirs d'autrefois : la Vie d'un Quartier 

de Lapoutroie

80 - L è  Rotche dé Jnaches au Boerzwa 

82 - Journaux de Guerre 1914-1915 

92 - Mes mémoires de 1915

94 - L'Eglise Ste Richarde de Hachimette. Il y aura 

57 ans : le Baptême des Cloches

98  -  Le Marchand de fromages à Fréland entre

1920 et 1940

99 - Nouvelles brèves ... de 1923  . . .
100 - Les tribulations d'un paysan : récit patois

101 - L'Hôtel de la Croix d'Or à Orbey (2ème partie)

Soeur BEATRIX 

Lucien JECKER 

Rose-Blanche DUPONT

André HERRSCHER 

D.P. BRUNEL 

Wulf MULLER

Catherine SIMON

Armand SIMON

D.P. BRUNEL & P. SAUR

Lucien JECKER 

Lucien JECKER

Soeur BEATRIX

Pierre COLIN

M. JULLIARD & E. HAMRAOUI 

Henri PETITDEMANGE 

G. GRUENER & A. SIMON 

+ Jean DODIN

Marie-Josée COUTY

Henri PETITDEMANGE 

Lucien JECKER 

M. JULLIARD & E. HAMRAOUI 

Lucien JECKER
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B ulletin  n° 7 - 1988

Editorial

Assemblée Générale 1988 à Labaroche 

Et bientôt le Bulletin n° 8

"Bicentenaire de la Révolution"

Allocution prononcée à 1 'occasion de la remise 

des Palmes Académiques à Soeur BEATRIX 

Liste des Membres de la Société d 'Histoire 

Musées et Associations du Canton 

Les Patoisants Romans se rencontrent 

Mè Meere me mèryioe : chanson adaptée par

Découverte d'une céramique protohistorique 

à Pairis

Pairis : 1138-1988. 850° anniversaire de 

la fondation

La légende du Bon Homme, d'après

Les Maîtres et Maisons d'école aux XVII°

et XVIII° siècles (deuxième partie)

Le Dragon de 1 'étang du Devin 

Les Eglises de Lapoutroie

Témoignages de satisfaction ... Témoins de la 

lignée des Bajo

Glacières du XIX° siècle : la glacière Lefébure 

L'ancienne chapelle St Thiébault de Fréland 

A Fréland du temps de Badinguet 

Souvenirs de la Grande Guerre : témoignages 

de Lapoutroyens

Le travail du chanvre autrefois 

Journaux de guerre. Deuxième partie : 

octobre 1914

Lo B a c o , 1 'Amour è lo Soudère 

L'Alsace-Lorraine : réflexion sur notre 

histoire

Les joyeusetés d'antan à Fréland 

La valise aux bijoux ou le Peloton Lefèbvre 

dans les combats de Labaroche et d'Orbey en 

décembre 1944

S o e u r  BEATRIX

H e n r i  PETITDEMANGE

S o e u r  BEATRIX 

B. SCHEHIN -  M. HERMANN 

J . P .  JEANDON

D .P .  BRUNEI

A rm and SIMON 

V i c t o r  LALEVEE

C a t h e r i n e  e t  A rm and SIMON 

G a b r i e l  GRAVIER 

P i e r r e  BAIL Y

M a r ia  JULLIARD 

S o e u r  BEATRIX 

C h r i s t o p h e  BARLIER 

H e n r i  PETITDEMANGE

M a r ia  JULLIARD 

H e n r i  PETITDEMANGE

G i s è l e  GRUENER 

P i è c e  p a t o i s e

Raymond STEFFANN 

M a r i e - J o s é e  COUTY

G é r a r d  LEFEBVRE

91

B ullet in  n° 8 - 1989

3 - Editorial

4 - Rapport d'activités

6 - Membres du Conseil d'Administration

7 -  Membres de la Société d'Histoire

ÎO - Patrimoine et Musées dans le Canton

11 - Des Calvaires mis en valeur

12 - A la découverte des monuments funéraires 

16 - Lè feye èvo lè vètche

22 - Du nouveau sur la toponymie vosgienne 

26 - Dom Bernardin Buchinger, abbé de Pairis 

34 — Les métairies de la seigneurie de Ribeaupierre 

dans la vallée de la Weiss 

40 - Aspects de la vie à Lapoutroie avant la 

Révolution

45 - Le Val d'Orbey en 1789

51 - Cahier de demande d 'abolisation des droits

seigneuriaux de Lapoutroie, du 1er août 1789 

60 - La Révolution sur les linteaux

62 - Délibérations de la Municipalité du 

B o nhomme, 1789-90

67 - Don patriotique d'un drapeau à Lapoutroie

en 1789

68 - Les derniers jours de 1 'abbaye de Pairis 

81 - Prêtres constitutionnels et prêtres

réfractaires

86 - L e  calendrier républicain 

90 - Proscription révolutionnaire du fromage 

de munster

92 - E Fralan do ta de Badinguet 

94 - In mèrièdje manqué : chanson 

96 - La Tête des Faux : poésie 

99 - Notes de lecture : Julien Arène : Carnets 

d'un soldat en Haute Alsace et dans les 

Vosges (1914-1915)

16)3 - Souvenirs d'enfance ... en pays Welche 

105 - Journaux de guerre 1914-1915. Troisième 

partie : novembre à décembre 1914

S o e u r  BEATRIX 

S o e u r  BEATRIX

Armand SIMON 

Armand SIMON 

Armand SIMON 

P i è c e  p a t o i s e  

W u lf  MULLER 

H e n r i  HOBEL

F r a n c i s  LICHTLE

M a ria  JULLIARD 

L u c ie n  JECKER

Armand SIMON

Armand SIMON & F l o r e n t

OSTHEIMER

Armand SIMON

Armand SIMON 

C la u d e  MULLER

D ocum ent

H e n r i  PETITDEMANGE

L u c ie n  JECKER 

H e n r i  PETITDEMANGE 

H e n r i  PETITDEMANGE 

J e a n  G e o r g e s  HABY

Armand SIMON 

Raymond STEFFANN

G i s è l e  GRUENER

ILLUSTRATIONS :

- Linteaux de 1 'époque révolutionnaire

- " Fifine " dans la pièce patoise

- " Gugusse " dans la pièce patoise

- Vues de Lapoutroie en 1750 et 1804

Florent OSTHEIMER 

Marie-Béatrice FERNANDEZ 

F. MASSON 

Eric HAMRAOUI
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B u lle tin  n° 9 ■ 1990

3 - Editorial

4 - Assemblée Générale du 16.4.1989

au Bonhomme

5 -  Rapport du Commissaire aux Comptes

6 - Pour une Béatrix : chanson

7 -  Membres de la Société d'Histoire

11 - " O  Velches, Mes Compatriotes  ........... "
14 - Fréland : La Maison du Pays Welche 

21 - Généalogie

25  -  Le Complainte de " Mentine " : chanson

26 - Soirée Patoise à Fréland

28 - Le Prussien et le Petit Gamin : conte 

30  -  Brigitte è faut s'faire enne rajo :

sketch

32 - Souvenirs d'Enfance  ...........
Un charivari

34 - L'Eglise d 'Orbey-Centre

Miettes de son Histoire 

39 - Une Ecole au Grand Trait 

45 - L'Alsace Romane

traduit de l'allemand far 

54 - Des Communautés du Val d'Orbey à

travers leurs comptes  -  Année 1709 

65 - La Vie Religieuse à 1 'Abbaye de Pairis 

au X V I I I e siècle

69 - Les Propriétés Foncières de 1 'Abbaye de 

Pairis dans la vallée de la Weiss à la 

fin de 1 'Ancien Régime 

74 - La Marche des Siècles 

76 -  Histoire et Histoires

84 - Les Fruits d'Hier dans le Canton de 

Lapoutroie

88 -  Fête Médiévale à 1 'Abbaye de Pairis

90 - Acquisitions récentes

On peut se procurer au siège de la Société 

Permanence

S o e u r  BEATRIX

M au r i c e  HERMANN 

P a u l  DIEUDONNE 

P a u l  DIEUDONNE

P h i l i p p e  JEHIN 

H e n r i  PETITDEMANGE 

P i e r r e  BEDEZ

H e n r i  PETITDEMANGE 

M a u r ic e  HERMANN

M a u r ic e  HERMANN

Raymond STEFFAN

S o e u r  BEATRIX-M yriam STFOBEL 

F r a n ç o i s e  PRUNIER 

W u lf  MULLER 

H e n r i  PETITDEMANGE

Y v e t t e  BARADEL

C la u d e  MULLER

F r a n c i s  LICHTLE 

S o e u r  BEATRIX

P h i l i p p e  J E H IN -S o e u r  BEATRIX 

Mary LELOUP s o u s  l a  d i r e c t i o  

de  D e n i s e  SAULNIER

P h i  l i p p e  G I R A R D IN -M a r ie -J c sé  

COUT Y

Ma r i e - J o s é e  CO UTY - J a c q u e s  

RIVIERE

ILLUSTRATIONS :

- Les loups

- Le petit chaperon rouge

-  Fête Médiévale à Pairis

J a c q u e s  RIVIERE  

R a o u l  FERNANDEZ 

J a c q u e s  RIVIERE
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B ulle t in  n° lO - 1991

3 - Editorial

4 - Assemblée Générale du 1er Avril 1990

5 - Membres de la Société d'Histoire

8 - Comité Directeur en 1990

9 - Lo Morcaire è sé zèfants : fable de

La F o n t a i n e
10 - En attendant minuit 

12 - Lo loup é la storck : fable de

La Fontaine 

14 - Lo p'tit navire : chanson 

17 - Des armoiries dans le canton welche 

29 - Les Miclo du Val d'Orbey 

36 - Chronologie du Bonhomme 

39 - Chronologie succinte de Lapoutroie -

Schnierlach

42 - La chasse dans le Val d'Orbey sous

l'ancien régime

46 - Incendie de l'abbaye de Pairis

le 30 janvier 1753

49 - Histoire de tutelle d'un enfant de

Fréland

52 - Le trésor lacté des Vosges

62 - Industrie et Commerce dans le Val d'Orbey

sous le directoire

76 - Une affaire de contrebande au Grand Trait

77 - Rétrospectives :

Histoire d'un petit train 

Le Petit Train : chanson 

83 - Hier la greffe

85 - Vive Labaroche ! chanson

86 - Courrier des lecteurs ....

88 - Acquisitions récentes

On peut se procurer au siège de la Société 

Permanence

89 - Documentation à consulter sur place

ILLUSTRATIONS :

- Le p e t i t  t r a i n
-  Le Val  d 'Orbey
-  La f a b r i c a t i o n  du fromage de Munster

S o e u r  BEATRIX 

M a u r ic e  HERMANN

M a u r ic e  HERMANN 

R o b e r t  ARCQ

H e n r i  PETITDEMANGE 

H e n r i  PETITDEMANGE 

A n d r é  HERSCHER 

J e a n  P o l  MICLO 

P h i l i p p e  JEHIN

V i r g i n i e  HAXAIRE

P h i l i p p e  JEHIN

C la u d e  MULLER

C h a r l e s  SCHILLINGER 

V i r g i n i e  HAXAIRE

Y v e t t e  BARADEL 

F r a n c i s  LICHTLE

M a r ia  JULLIARD 

M a r ia  JULLIARD 

P h i l i p p e  GIRAUDIN

R o b e r t  ARCQ

E r i c  HAMRA0UI 

J a c q u e s  RIVIERE  

V i r g i n i e  HAXAIRE



94

B ulle t in  n° 11 - 1992

3 -  E d i to r i a l
4 -  Assemblée  Généra le  à L apou t ro ie

5 -  Comité d i r e c t e u r  é lu  en 1992

6 -  In Mémoriam
7 -  Membres d e  la  Soc ié té  d ' H i s t o i r e  

10 -  Recueil  h i s t o r i q u e  d e  l a  Commune

U rbach  -  F ré land  

14 -  Une messe  en p a to i s  roman
17 -  La fenaison  d ' a u t r e f o i s  d an s  le  Val d ' O r b e y

20 *- Lè fnau d ' e n n s o ec w an  d a  lè  va lay  d ' O r b è y e

21 -  Les na ins  de  l a  r o ch e  du r e n a r d

22 -  Lé nains d l è  r o t c h e  do rnâ
23 -  G énéa log is te s ,  à vos p lumes  !
26 -  La F am il le  Herzog -  Autour d ' u n  c o n t r a t  de  

de  m ar iage  -  Colmar l e  14 ju in  1834 

31 -  Le Général  Eugène-Auguste  Pe t i tdem ange  1866-1963 

37 -  Une b e l l e  f i g u r e  loca le  : Soeur A l f r e d a  Thomann 

40 -  Le m a r t y r e  d ' u n  p r ê t r e  o r b e l a i s  l ' A b b é  Miclo 

42 -  Le c a l v a i r e  du Col d e  Bermont

44 -  Poés ie  : La maison de  mes a n c ê t r e s

45 -  L ' a g r i c u l t u r e  dans  le  Val d ' O r b e y  au débu t

du XVIIème s i è c l e
54 -  P a u v r e t é  en p a y s  w e l s c h e  à la  f in du 18ème s i è c l e  

57 -  Témoignage d e  la  t ens ion  r e l i g i e u s e  

à F ré la n d  en 1791
59 -  Aperçu s u r  l a  popu la t ion  du canton de  L apou t ro ie  

dans  la  p r e m i è r e  m o i t ié  du XIX° s i è c l e  

67 -  Les b i b l i o t h è q u e s  s c o l a i r e s  et  communales dans  le  

canton d e  Lapou t ro ie  d e  1863 à 1869 

76 -  Musée d e s  eaux de  v ie  

78 -  Souveni rs  d e s  deux g u e r r e s  

80 -  H i s to i r e  de  la  L i b é ra t io n  d e  L apou t ro ie  

Mois de  d é c em b re  1944

84 -  A c qu i s i t ions  r éc e n te s
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