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PRÉ F ACE

Le bu t du pré s ent travai l e s t de retracer
,
aussi fidè l ement que

pos s ib l e , l e tab l eau de l
’

Alsace au XVI I e 5 1e c l e
,
tant pour l e s

année s qu i précédèrent sa réun ion à l a Franc e que pour c e l l e s qu i
su iv irent la conquête . Exposer br1evement l a géograph i e phys ique
d e la nouve l le prov inc e , en raconter l ’h i sto ire

,
examiner tour à

tour sa S i tuat ion pol i t ique , admini strat ive , économique , intellec
tuelle e t re l igi eu se , depu i s l e d ébut de l a guerre de Trente An s

jusqu
’ à la pa ix de Rysw i ck , c

’e s t c e que j e voudra i s fa ire d an s l e

p ré s en t volume et dan s c e lu i qu i su ivra , avec autan t d e préc i s ion

que l e p ermettent l e s sourc e s d i sponib l e s , avec c ett e ferme volonté
d

’

impar tiali té , qu i e st l e premi er devo ir de l
’h i s tor i en .

C ’e s t un suj e t a s sez vaste et qu i n
’avai t po i n t en core été abordé

dans s e s menu s dé ta i l s . San s doute
,
l e s aperçu s sommaire s sur c e tte

pé r iod e n e manquent pasdan s l e s h i s to ire s général e s de l
’

Alsace et

d
’

exc el lente s monographi e s ont é té con sacrée s à que lque s—uns des
po i nt s que j

’aura i à toucher i c i . J e le reconna i s d ’autant p lu s volon
ti ers que J a i beaucoup p rofi té des travaux de c er ta i n s de mes devan
c i ers . Mai s p er sonne encore n

’avai t pr i s à tâch e de réun ir et de

condenser les nombreux matér i aux d i s séminé s dan s l a l i ttérature
alsatique anc i enn e ou contempora in e , et b i en peu d

’ entre me s pré
décesseurs ava i ent songé à por ter l eur s inve s tigat ion s dan s les
dépôts d

’arch ive s du pays , afin d
’

en t irer l e s documents néces

sa ire s pour mieux éc lairer la s i tuat ion de l
’

Alsace d
’ alor s . I l e s t

vra i que c e travai l de dépoui l l emen t des arch ive s , pour êtr e un peu
comp l e t , aura i t exigé des loi s ir s autrement prolongé s que l e s
mi ens

,
et j e n ’a i pu l e pour su ivre que dan s une a s s ez fa ib l e

mesure
,
à travers des occupat ions profe s s ionnel l e s trè s absor

bantes , p endant p l u s de trente an s . Trava i l un peu i ngrat au s s i ,
dan s c erta ine s de s e s par ti e s , pu i sque , pour fournir un tab l eau
d
’en semb l e comp l e t , i l fal lai t y aborder une s ér i e de que st ion s
techn ique s auxque l le s l

’auteur se s enta i t moins compé ten t pour

R. RE U S S , Alsace.
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répondre , tou t en craignant que b i en des l e c teurs ne trouvas s ent c e s
chap i tre s trop longs , vo ire même m uti l e s . C ep endant i l n

’ e st p lu s

permi s de nos j ours aux h i s tor i en s d
’ ignor er , dan s l eur s réc i t s ,

l e s prob l ème s é conomique s e t de pas s er sou s s i l enc e l e s dé ta i l s
admini s trati fs en apparenc e l e s p lu s ar id e s . L

’h i sto ire de la c ivi l i
sat ion

,
reflé tée d an s l e s idées et l e s mœu rs

,
l e s coutumes

,
l e s

superst i t ions même des populations l e s p lu s ob scure s , nou s paraî t ,
à bon droi t

, p l u s u t i l e à connaî tre , e t parfo i s p l u s attrayante , que
l ’ h i s to ire des guerre s et des i ntrigue s d ip lomatique s . Du mo i n s e l l e
marque que lqu e chos e de p l u s durab l e dan s l e s é tap e s de l

’huma
nité

,
alor s que l e s rencontre s sanglan te s des nation s sur les champ s

de batai l l e n ’ont j amai s fixé l a v i c to ire que pour un temp s , e t que
l e s trai té s de pa ix qu i les ont su ivi e s

,
démenten t , d

’

époqu e en
époque , en se renouve lant en s en s contraire , l a déc evante é terni té

pour laque ll e on pré tend l e s conc lure .
Le long et intermittent lab eu r d e la j uxtapos i t ion de tant de maté

r i aux
,
réun i s durant un s i grand nomb re d

’année s
,
é ta i t rendu

doub l ement fas tid i eux par l
’

é tat dan s l eque l s e trouva i ent , au
‘
(Vll ° S I ecle

,
c e s contrée s vogéso—rhénane s dont j

’

a i tâché de re tra
cer l ’h i s toi re . E l l e s n ’ont rée l l ement en dro i t à un nom col l ec tif,
e t n ’ont pu s

’appel e r l a provinc e d
’

Alsace qu
’ au moment où e l l e s

s
’

absorbaient dan s l e s e in de la mona rch i e frança i s e . Pour é tud i er
de p lu s prè s c e s mi croco smes pol i t ique s , pour s m téresser à l eur
vi e propre , à l eur épanou i s s ement comme à l e ur décad enc e , i l fau t
ê tre soutenu par l

’amou r profond du sol nata l . I l fau t p eut—ê tre
avo ir atte in t au s s i c e tte sage ré s ignation fru i t de longue s
année s d ’ expér i enc e , qu i nou s montre l e s grande s s c ène s de

l ’h i s to ire un ive rse l l e s e mod i fi ant sans c e s s e aux yeux d e l a po s té
r i té , s elon l e s lu eu rs changeante s que proj e tten t sur e l l e s l e s pas
s ion s contempo ra ine s . D é s e spérant a lors de fixe r j amai s d ’

une

façon dé fini t ive c e s tab l eaux p lu s vas te s , à l a p er spe c t ive p l u s pro
fonde , ou se prend à c roire que , dan s une sphè re p lu s mode ste , e t

p l u s é tro i tement c i rconsc ri t e , l a véri té s era i t mo in s rebe l l e a qu i
tâch e ra i t d e l’a tte ind re On se d it , e t peu t-ê tre n

’ e s t—cc qu
’un e

i l lu s ion de p l u s , qu a forc e d e s erre r les d é ta i l s , d
’

en dé te rminer
les donné e s m inu ti eu s e s on a quelqu e chanc e d

’

é chapper aux j uge
ment s arb i tra ire s de l animal po l i tique comme à l ’ e rreur des
Imaginatl ons du poè te , qu i viven t en nou s tou s e t s ’y réve i l l ent

,
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parfo is as s ez mal à propos ,
'

pour contrecar rer les effor t s du savan t
s inc èrement épr i s de vér i té .

J e ne pu i s fe indre d ’ ignorer que l e suj e t choi s i do i t paraî tre
brûlant à p lu s i eur s e t qu I l l eur s emb l era d iffi c i l e de l e tra it er , san s
s e la i s s er entraîner par l e s émot ions contempora ine s qu i s

’

agitent

au tour d e lu i . I l ne faut pas oub l i er pourtant , que c e qu
’

on appel l e
l a que s tion al sac i enne n ’ es t pas née d

’h i er s eul ement . San s
r emonter à des pér iod e s p lu s lo inta ine s , san s évoqu er i c i l e souve
nir des lu tte s entre Fran c s e t Allamans ou l e s par tage s répété s
entre l e s d e sc endants d e Char l emagne , n i même la tentat ive de
Henr i I I de Franc e

,
au mi l i eu du KV I e s i èc l e

,
on sa i t qu

’ el l e s ’e s t

po sé e n ettemen t dès l e début de la guerre de T rente Ans e t n ’a
c e s sé d ’

agiter l e s e spr i t s pendant tout l e r e s te du XVI I e s i è c l e . E l l e
lu i a survé cu , à vra i d ire ; au cour s de sa lutte inégal e contre
l
’

Europe coal i sée , Lou i s X IV offra i t
,
encor e en 1 709

,
de r endre

Stra sbourg à l
’

Empire , afi n d
’

en ob ten ir l a pa ix . Le s tra i té s
d

’

U trecht e t de Rastat t éc ar tent b i en pour un temp s c ette d i s c u s
s ion de l ’ordre du jour de l a pol i t ique courante , mai s , quatre -vingt s
an s p l u s tard , e l l e e s t rouvert e par l e s guerre s de l a Révo l u t ion , e t
l e s armée s au tr i ch i enne s

,
envah i s san t l ’Alsace ,

réc lament c e tte

provinc e pour ses maî tre s d ’autre fo i s . Repou s sée a lor s par les

armes vi c tor i eu s e s de l a Répub l iqu e , l a r evend i cat ion s emb l e un
i n stant à l a ve i l l e d ’aboutir en 1815

,
aprè s l a dé fa i te de Napo léon .

Dès c e moment , l e s patr iote s d
’

ou tre -Rhin d emandent ave c vio
l enc e c ett e annexion de l’Alsace qu i d eva i t ê tre , un d em i— s i è c l e

p lu s tard , l a conséquenc e fatal e de l a coupab l e i ncur i e , des fol i e s
e t de l ’écrasement du s e cond Emp ire . Si j e rapp e l l e ces fa i t s i nd i s
cutables et connu s de tou s , c

’ e st uniquemen t pou r montrer qu
’aucune

pér iod e de l
’h i s toi re d ’

Alsace ne pourra i t ê tre t rai tée , pour tou te l a
durée des temp s modern e s , s i l

’

on voula i t s ’ab st en ir de tou ch er à
c e prob l ème dé l i cat , qu i pa s s ionna les e sp r i t s des sœcles écoulé s

,

comme i l pa s s ionnai t c eux d
’h i er e t comme i l préoc cup era c eux de

d emain .

J ’a i tâché c ep endant de faire ab s trac t ion comp l è te de l
’heure pré

sente en retraçant c e tab l eau du pas sé de l
’

Alsace , que j e me su i s
app l iqu é à rendre ab so lument h i s torique , c

’ e st -à-d ire en ti èrement
i mpart ia l . I l m

’a fal lu par moment s , j e l
’avoue , un c erta in effort sur

moi-même , pour r e st er fidèl e à c et te obj ec t iv i té comp l è te , idéal
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i nac c e s s ib l e p eut—ê tre , mai s sur l eque l l
’h i stor i en doi t t en ir sans

c e s s e les yeux fixé s avec la ferm é volonté d e l
’

atte indre . J ’e spère
n ’avoir cédé nul l e par t à la t en tat ion de faire de c ett e é tud e une
œuvr e de t endanc e et de polémique , tentat ion b i en naturel l e pour
tant

,
alor s qu e j e h eurta i s sur mon ch emin c er ta in s produ i t s de l a

l i ttérature soi-d i s an t h i s tor ique des vingt-c inq d ern1eres année s .
Assurément j e do i s m

’ êtr e trompé p lu s d
’une foi s dan s l e s page s

qu
’

on va l ir e , et l a cr i tique la p lu s b i enve i l lante y pourra s ignal er ,
san s dout e , des lacune s e t des erreur s . En fant de l

’

Alsac
'

e
, pas s ion

nément attaché à la grand e comme à la p et i t e patr i e , j
’a i m i s pour

tant tou t c e que j e pouva i s avo ir de
“vo lonté t enac e à écr ire c ette

page d
’h i s toire , un quar t de S I ecle aprè s la p lu s réc ent e conquê t e ,

comme j e l ’aura i s écr i t e avant ou san s l e s événement s de 1870, san s
me cach er d ’a i l l eur s que c ette impart ia l i té ne me garant irai t pas
contre les récr im inat ion s d es un s e t m ’

exposerai t p eut- être aux
r eproche s des autre s . J ’a i cru qu

’ i l é ta i t p lu s vra iment u t i l e pour
tou s , p lu s con forme en tou t ca s à l a d igni té de l

’h i s toire , de ne me

préoc cuper n i de c e s ac cusat ions n i de
' c e s b l âmes pos s ib l e s , et de

me l a i s s er gu ider par l a s eu l e pas s ion p ermi s e au savant , l
’amou r

d e l a vé r i té . C ’ e s t e l l e que j
’a i recherchée par tou t d

’

un ardent e t
s inc ère effort ; au r i sque de me heur ter à d e vi e i l l e s erreu rs e t à des

préj ugé s r e sp ec tab l e s , j
’a i tâché de l a su ivre partou t où e l l e a voulu

me conduire . Aux hommes compé ten t s par l eurs é tude s , aux e spr i t s
impart i aux e t vraiment d é s ireux de savo ir , de d ire s i mon travai l a

que lqu e val eur , au mo i n s à c e poin t de vue
,
e t s I l l eur a fou rni ,

par surcroî t , quelque s i n formations nouvel le s sur une pér iod e
importante de no tre h i s to i re nat ional e .

Le pré s ent vo lume n
’ e s t c epend an t qu

’ une part i e de etude d
’

en

s emb l e que j
’a i entrepr i s e sur l

’

Alsace au XVI I e s i èc l e e t sur sa
t ran s formation graduel l e par l

’ infl u enc e e t l ’admin i stra tion frança i se s .
A mo i n s de re s s errer en un e5pace trop re s tre in t une quanti té de
fa i t s cons idérab l e e t de re fa ire une fo i s de p lu s , sur c erta in s po int s ,
le ré sumé sommaire que p ré s enten t la p l upar t de s h i s to i re s un peu
dé ta i l lée s d ’

Alsace
,
i l fal la i t me ré signm

‘ à é t endre mon exposé b i en
au d e là des l im i t e s t rad i t ionnel le s d ’ une thè s e académiqu e , qu I l
m ’

é ta i t inte rd i t de franch ir . U n partage 3 unposa it ; heureu semen t ,
i l n ’a é té n i long n i d i ffic i l e à fa ire . En déc r ivan t d ’ une pa rt l

’

é ta t
matéri e l de l ’Alsac e , en d épe ignan t de l

’au tre son é tat soc ial , in te l
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lectuel et moral , on pouvai t a i sément grouper l e s d iv ers chap i tre s
de c e tte é tude en deux moi t ié s , de d imen s ion s à peu prè s égal e s .
C ’ e s t par une e squ i s s e géograph ique du te rr i to i re et par un
croqu i s ethnograph ique des hab i tant s de l

’

Alsace au XV I I" S i ècle
,

que s
’

ouvre notre travai l . C ette e squ i s s e est su ivi e d ’

un aperçu
rap ide sur l e s d e s tinée s d e la région rhénano -vosgienne , depu i s les
or igi n e s j usqu

’à la gu erre de T rente An s , et d
’

un tab l eau p lu s
dé ta i l lé des lu tt e s m émorab l e s qu i , s e continuant à traver s un s i èc l e

pr e squ e tou t ent i er , abou ti s sen t à changer l e cours des d e st iné e s
du pays . Le troisœme l ivre début e par l

’ expos é de l
’

organ i sat ion

général e de l
’

Alsace au temp s de son autonomi e
, pour autan t qu

’

on

p eu t par l er d
’

organ i sme s communs et de rapport s i ntime s dan s cet
en semb l e de p et i t s É tat s , i nd ép endan t s l e s un s des autre s et souven t
même host i l e s ; pu i s i l r etrac e les d ébut s du gouvernement nouveau ;
les mesure s qu

’ i l prend pour un ifier gradue l l ement l
’admini s trat ion

proprement d i t e , c el l e de l a j u st i c e e t c el l e des financ e s
,
et pour

absorber comp l è t emen t la d i rec tion des afl
’

aires pol i t ique s e t m i l i
ta i re s

,
de façon à donner à l a provinc e conqu i s e l e s premi er s

é léments d ’une au tor i té commune et le s entiment d ’une cohé s ion
toute nouve l le . I l faudra s ’

armer en su i t e de qu e lque courage e t de
beaucoup d e pat i enc e pour p longer dan s ce fou i l l i s de t err i to ire s
d

’

origin e e t de nature s i d iver s e s , e t pour apprendre à connaî tre ,
par l e dé ta i l , les p r in c ipauté s e c c lé s i a s t iqu e s e t l a 1que s , l e s comté s ,
l e s grande s e t p eti t e s s e igneur i e s . l e s v i l l e s l ibre s e t l e s vi l l e s impe
riales dont l ’ inextricable ench evê trement rend à l a foi s la conquê te

p lu s fac i l e , et comp l ique l
’admin i strat ion de la façon la p lu s embar

rassante pour l e s nouveaux venu s . C ette é tud e de d é ta i l forme
l ’obj e t du quatr i ème l ivre . Le tab l eau de l ’Alsace é conomique c lô t
l e volume . On y trouvera , dan s une sér i e de chap i tre s , un en semb l e
de donnée s en part i e nouvel le s , sur l

’agr i cu lture , sur la v i t i cu l ture ,
sur l ’é l ève du bé ta i l e t sur l ’ exp lo i tat ion des forê t s . I l y est éga

lement trai té de la grand e e t de la p et i te indu str i e d
’

alOrs
, depu i s

l ’ exp loi tat ion des mine s d ’argen t s e igneur i a l e s j u squ
’au travai l

manue l des humb l e s ar t i san s de vi l lage ; de l
’

organi sat ion des corp s
de mé t i er s urba in s e t des a s soc iat ion s provin c i al e s ; de l

’ i ntroduct ion
de l a fabr i c at ion moderne par l e s pr iv i l ège s royaux ; du commerc e

par terre et par voi e fluvial e ; des route s e t du s ervi c e posta l ; des
foire s e t d es marché s ; des art i c l e s d ivers du trafi c local , etc .
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Le se cond volume , qu i su ivra , j e l
’ e spère , l e premi er d

’as s ez

prè s , retrac era tou t d
’

abord et trè s en dé tai l
,
l e tab l eau de l a soc1eté

al sa c i enne d ’a lor s , l e s mœur s des grand s s eigneurs e t d e la nob l e s s e ,
c e l l e s des bourgeo i s des vi l l e s e t des populat ions rural e s . Ony par
l era de l eur s coutume s , de l eur vi e de fami l l e e t de l eur s d i s trac t ions

,

des lo i s somp tua ir e s et ordonnanc e s i nnombrab l e s qu i l e s en s errent et
l e s br ident à chaque tournant de l

’ exi s t en c e
,
réglan t avec un r igor i sme

mé t i cu l eux
, qui nou s semb l erai t i ntolérab l e , tou s l e s ac te s d e l eur

vi e pub l ique e t pr i vée , et j u squ
’à l eur s p en sée s . On y é tud i era

tour à tour l e gent i lhomme al sac i en dan s s e s p l a i s ir s cynégé t ique s ,
l e bourgeo i s cos su dan s s e s exp lo i t s épu laires , l e paysan dan s s e s
réjou i s sanc e s bruyante s et gro s s i ère s e t s e s super s ti tion s tragique s ,
p l u s grossœres encore . L

’

hyg1ene pub l ique , l
’a s s i s tanc e pub l ique ,

pou r autant qu
’ el l e s exi s ta i en t a lor s

,
n e saura i ent manqu er à c e

tableau ; nous verrons donc au s s i c ett e soc ié té al sac i enne dans sa
lu tte contre la mi s ère e t la malad i e

,
contre l e s ép idémie s s i fré

quen te s a lor s e t s i t err ib l e s , contre le vagabondage et l a mend i c i té ,
nou s l a verron s à l ’œuvre dan s se s a s i l e s

,
s e s ho sp i c e s et s e s hôp i

taux . U n autre l ivre s era consacré à la v i e i nte l l ec tu e l l e de l ’Alsace
au XVI I ° 5 1ecle . Nou s y par l erons de s a langue et des progrès, lents ,
mai s c ep endant s ens ib l e s , qu

’

y fa i sa it l a langue frança i se , dès la fin de
c ette époqu e ; de la l i t térature contempora in e, fa ib l e éc ho de c el l e du
s i èc l e pré cédent , qu i fut

’

âge d
’

or de l
’

Alsace l i ttéraire ; des rare s
ar t i s te s de ta len t auxquel s la du reté des temp s permi t d

’

y produire

que lque œuvre durab l e
,
so i t qu

’ i l s fu s s ent en fant s du pays , so i t

qu
’ i l s y fu s sent venu s de l ’ é tranger . Nou s nou s app l iqueron s à

donner un tab l eau fid è le et vér id ique de l
’ en s eignement pr ima ire

comme de l ’en s e ignement s econda i re dan s l e s écol e s e t l e s gymnase s
d

’

Alsace
,
e t nou s par l erons des Académie s et des Univer s i té s , dont

les maître s
,
i l lu s tre s a lor s e t pre squ e oub l ié s de nos j ours , at t i ra i en t

à Strasbourg et aMolsh e im d e nomb reux é tud i an ts d u d ehors . Le
hu it1eme l ivre enfin tra i tera de l ’ é ta t rel igi eux de l

’

Alsac e au
XVI I" s 1ecle . On y trouvera l ’ exposé de l a s i tuat ion matér i e l l e et de
l ’o rgan i sation o llic ielle des d eux Egl i s e s qu i se partagea i ent , mo i n s
i négal emen t qu

’aujou rd ’hu i
,
l a popula tion du pays ; le tab l eau des

moeurs e t d e l ’ influenc e mora l e d u c l e rgé cathol ique e t d u c l e rgé
l uthér i en ; ce lu i de l

’

éducat ion rel igi eu s e des mas se s e t des mani
festations exté r i eu r e s de leu r fo i (con fréri e s , pè l er inage s , e tc . l . On
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y trouvera au s s i l e s ren seign ement s l e s p l u s préc i s sur l e s rapport s
mutu el s des d ifférente s confe s s ion s

,
sur l eur s âpre s controver se s , sur

l ’att i tude des gouvernement s su c c e s s i fs de l
’

Alsace au XVI I e s i èc l e
,

à l ’égard des d ifférente s Égl i s e s . Un chap i tre sur le tr i s te sort des
I sraé l i t e s de l a provinc e , égal ement hormi s par l e s adhérent s de l

’un
et de l ’autre cu lt e

,
e t non moi n s oppr imé s d

’

ord inaire par l
’au tor i té

Civ i l e
,
terminera c e d ern i er l ivre .

On s
’

étonnerait b i en à tor t de vo ir l a que st ion r el igi eu s e occup er
une p la c e , re l ativemen t s i large , dan s l

’ exposé de l a s i tuat ion pol i
t ique , i nte l l ec tue l l e et moral e d e l ’Alsace d

’alor s . On s ’ expos e en
effet à ne r i en comprendre à l

’h i s to ir e de c ett e provinc e , n i
,
en

général , à c e l l e du XVI I
e
5 1ec l e tou t ent i er

,
dan s l e s contrée s où

n ’ exi st e p lu s l
’un i té de l a foi , s i l ’on ne t i ent pas grand comp t e

de l a s i tuat ion re l igi eu s e . C ’ e s t là s eu l ement qu
’

on p eut trouver l a
c lef d ’une fou l e de fa it s et de ph énomène s , qu i pour l

’

ob s ervateur
sup erfi c i e l s emb l en t ab solument é trangers à c ett e sphèr e e t n e s

’ ex

pliquent en aucune mani ère . Ni er son importanc e cap i ta l e , par Igno

ranc e ou part i pr i s , c
’ e s t donc s e rendre volonta irement incapab l e

de comprendre et de juger l e s hommes et l e s cho se s de c e temp s .
Si c e sont l e s pr i nc ip e s de 1789 ou l ’ idée de nat ional i té qu i nou s
donnent à nou s

,
en fant s du X IX e

S i èc l e
,
l ’ exp l i c at ion d e nos lutt e s

contemporaine s , s i l
’

on p eut affirmer que , pour l e s hommes du
XX e s i è c l e

,
la que st ion soc ia l e pr imera l e s prob l emes p o l i t iqu e s , l a

que st ion re l igi eu s e , qu
’ e l l e abouti s s e à l ’ autor i té ab so l ue de l ’ É glise

ou à la l iberté des con sc i enc e s , dominai t d e hau t tout e s l e s a utr e s ,
i l y a d eux c ent c inquante ans ; tout l e r e ste e s t d ’

ordre s econda ire
aux yeux des contempora in s .

J e doi s r emerc i er i c i l e s savant s qu i m
’

ont fac i l i té ma tâch e M
.
l e

D r P fannenschm id
,
d i rec teur des Arch ive s de l a Hau te -Alsac e

,
à

Co lmar ; M . l e profe s s eur \Viegand , d ire ct eur de c e l l e s de la Bas s e
Alsac e

,
à Strasbourg; M . l e D r \Vinckelmann

,
arch iv i s t e d e l a v i l l e

de Strasbourg. J e do i s avant tou t un souven ir afl
’

ectueux et recon
nai s sant à l a mémo ire de mes d eux exc e l l ent s ami s

,
M . J ean B rucker ,

arch iv i s t e de l a v i l l e de Stra sbou rg(*I e t M . Xavi er M ossmann,

arch ivi st e de l a v i l l e de C o lmar qu i , p endant prè s d
’

un

âge d
’homme , m

’

ont accue i l l i dan s l eur s dépôt s et m
’

ont fourn i tan t
d

’ i nd i c ation s préc i eu s e s par l eur s commun i cat ion s , par l eur s inven
ta ire s e t l eur s

_ p ropre s travaux . J ’ ajout e vo lont i ers -à l eurs noms
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c elu i de mon ami ; M . Al fred E r i ch son , d irecteur de l
’

Internat théo

logique e t arch iv i s te du Chap i tre de Sain t—Thomas de Stra sbourg,

grâc e auque l j
’a i pu uti l i s er dan s c e r i ch e dépôt tant de p i è c e s re la

t ive s à l ’h i s to ire re l igi eu se et s c i ent ifique du temp s . J
’a i pu large

ment pu i s er aux r i ch e s s e s de l ’an c i enne co l l e c t ion d ’

alsatiques de

Char l e s- Frédéri c H e i tz , fondue dan s la b ib l ioth èque d e l
’

U nivers i té

de Stra sbou rg, grâc e à l
’

obligeance con stante de son con servateur
en ch e f

,
M . l e p rofe s s eur Barack ; M . André \Valtz , b ib l iothéca ire

de l a v i l l e de Co lmar , a p lu s d
’un e fo i s m i s a ma d i spos i t ion le s

tré sors de l a col l e c t ion Chauffour ,
confié s à sa garde , et j e me

croirai s b i en ingrat , s i , au r i squ e de paraî tre me lou er mo i—même ,
je n e mentionnai s pas i c i l a nouvel l e B ib l ioth èque muni c ipal e de
Strasbourg, que j

’a i d ir igé e , d epu i s l e jou r de sa créat ion , p endant
v ingt—tro i s année s e t dont l e s p laqu et te s rares e t l e s manu scr i t s
alsatiques m

’

ont été main te foi s d ’

un si gmnd s ecour s pour mon

travai l .
J e t i en s à s ignaler moi -même

,
en terminant

,
une lacun e vo lontai re

dan s le s sourc e s dont a i fa i t et aura i s pu fa ire u sage . En d ehor s
des d épôt s pub l i c s de l

’

Alsace ,
i l é ta i t nature l de con su lt er éga

l emen t c eux de Par i s . On p en se b i en que j e n
’

ignorais pas qu
’aux

Arch ive s de l a guerre , comme aux Arch ive s é trangère s et aux
Arch ive s national e s s e trouvai t u ne s ér i e de do s s i er s

,
de correspon

danc e s admin i strat ive s ave c l e s gouverneur s , l e s in tendant s , l e s

pré teurs royaux , e tc .
,
en Al sac e

, qu i m
’

auraient fourni des rensei

gnements comp lémenta ire s préc i eux pour c er ta in s chap i tre s de mon

ouvrage . Mai s au cours de mes rech erch e s
,
commencé e s i l y a de

longue s année s déjà , j
’

appris q u
’un j eune compatr iot e , dont nou s

attendon s beaucoup pour l
’h i s to ire d ’

Alsace
,
M . Ch . Pfister , p rofe s

seur à l a Facu l té d es l e ttre s de Nancy , ava i t ré c emment et longu ement
exp loré c e s d épôt s en vue d

’un e pub l i cat ion future de longue hal e ine
sur l ’admini s tration frança i s e en Al sac e à la fin du XVI I e et au cours
du XVI I I e s i èc l e . J e me serai s fa i t s crupul e de priver l e b iographe
de S choepfl in,

le savant e t sympath iqu e h i s tori en de S a inte- Od i le
et du d uché d

’

Alsa ce e t du Com té d e H orbourg, du fru i t légi t ime de
s e s recherche s

,
en reprenant , d

’une façon forcément supe rfic i e l l e ,
les do s s i ers parcouru s par l u i et en défloran t d e l a sorte u n trava i l
dont la pub l i c ation ne tard era pas trop ,

j e l ’ e spère , qu i comp lé tera
c er ta inement le mien

,
en le rec tifiant san s doute sur p lu s d

’

un poi n t
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Nou s avon s réun i dan s l e tab l eau sys tématique su ivant , l e s p lu s
important s travaux impr imé s qui s e rappor tent aux d ifférente s
mat i ère s trai té e s dan s l e s Chap i tre s du pré s ent ouvrage . I l n e pou
vai t ê tre qu es t ion de donner en c et endro i t un e bibliogr ap hie ab solu
ment comp l èt e du suj e t , et l e l ec teur e s t averti qu

’ i l y ch erch era en
vain maint art i c l e et main t vo l ume c i té s dan s l e s note s au bas des
page s , mai s dont l e contenu ne s e rappor te qu

’

incidemment à

l
’

Alsace . D ’autre s pub l i c at ions , en a s sez grand nombre , n
’

ont pas
été ment ionné es parc e qu

’

on ne vou la i t pas avo ir l
’a ir d e l e s recom

mand er aux travai l l eur s sér i e ux , alor s qu
’ el l e s n’

ont aucune val eur
s c i ent ifiqu e . Enfin j ’a i systématiqu ement l a i s sé d e c ôté les

quanti té s prod igi eu se s de brochure s contempora ine s des événe
ments

, pamph let s pol i t ique s ou re l igi eux e t é cr i t s d e c irconstance
d iver s en pro s e e t en ve rs

, p i è c e s a s surément for t u ti l e s à l
’

histo

r i en
,
mai s dont l ’ énumération aura i t ré c lamé p lu s d

’une c entaine de

page s , san s que l e l ec teur ,
ne sachant où l e s trouver (car el l e s sont

a s sez rare s pour l a plupart ) , en eû t t iré grand profi t .
On aura i t tort surtou t de con s id érer ce ca ta logu e s ommaire
comme une e spèc e de Bibliograp hie généra le a lsa tique . I l y manque
une fou le d ’ exc e l l ent s ouvrage s , anc i en s et ré c ent s , qu i font bon
nea r à l ’érud ition a l sac i enne

,
comme à c el l e du d ehors , mai s qu i ne

figurent po i n t i c i , pu i squ
’ i l s n e touch ent pas ,

ou ne touchen t qu
’

à

p e ine à l
’hi stoi re du XVl l ° sièc le , qu i s eu l e e s t vi sée dan s ces page s .

Si quelqu e lec teur dé s i ra i t pour tan t se ren se igner su r l a l i ttéra ture
d espériod e s avo i s i nante s , i l pou rra con su lter , so i t l e catalogu e dre s sé ,
i l y a b ientô t quarante an s , par l

’ impr imeur s trasbourgeo i s , Char l e s
Frédé ric H ei tz‘, so i t c e lu i de l a co l l e c t ion dud i t b ib l ioph i l e , pub l i é

par mo i en 1868 . œuvre de j eune s s e fort imparfai te d
’a i l l eurs ’ , so i t

1 . C . F . He itz . Cd ta logue d es p r incz
‘

pa uæ ouvrages imp r imés sur le depa r

tement d a Ba s-Rhin et l i ste d es ca r tes d e ce d épa r tement , d ans la D escr ip
tion d a d épa r tement d u Ba s-Rhin. S trasbou rg, Berger- I .evrau lt, 1858 , t . I ,
p . 417- 5 18 .

2 . Bibl iothèque A lsa tiquc . Ca ta logue d es l ieres , ma nuscr i ts , etc . , d ef eu
M . C . F . Hei ts , a vec noti c e p ré lim ina i re pa r Rod . Rcuss , S trasbourg, He itz ,
1868 , X I I I—335 p.

,
in
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enfin l e Ca ta logue d e la Bibliothèque Cha u/four , réd igé avec l e p lu s

grand so in par M . André V V
altz

,
b ib l ioth éca ire de l a vill e de Col

mar
‘

. Le Ca ta logue somma ire d es p r incip a u x ouvrages p ubliés sur

l
’

A lsa ce
,
jo int par M . Eugèn e V V

aldner ,
l
’

archiviste ac tu e l de la
même vi l l e

,
à L ’

A lsa ce d e feu Char l e s Grad
,
a paru en s ’ i l

e st néc es sa irement moin s d é ta i l lé que l e s pré c édent s , i l embras se
en p lu s l a l i t térature d

’une d i z ai ne d ’année s , et en l e s comb inant
tou s ens emb l e

,
on compo s era i t san s trop de p e in e , non la Biblio

gr ap hie a lsa tique comp l è te , qu i san s doute ne s e fera j ama i s“,
mai s un manue l b ib l iograph iqu e as se z comp l e t pou r suffi re aux
be so in s de la p lupar t des trava i l l eurs qu i s

’

occupent du pa s sé de
notre provinc e

T op ographie

SEB. MUN STER ,
Cosmographia od er Beschr e ibung der gant z en

Weltt
,
etc . Base l , bey den HeinricpetrinischenErb en , 1628 ,

1 vol .

in- fol .
,
i l l .

(MART I N ZE I LLER ) , Topographia Alsatiae , das i s t B e schre ibung und

eygentliche Abb i ldung der vornehmbsten im Ob ern und

U ntern E l sa s s , etc . F ranckfurt am Mayn
,
Mer i an

,
1646

,
1 vol .

in- fol .
,
i l l .

Même ouvrage , d eux i eme éd i t ion . F ranckfurt a . M .
,
Mer i an ,

1663
,
1 vol . in-fol .

,
i l l .

P . D U VAL
,
La car te e t la d es cr ip t ion de l

’

Alsace francoise , Par i s ,
Pep ingue , 1662 , 1 broch . in

CH , NERL INGER
,
Une d e scrip t ion de l

’

Alsac e en 1662 . (Revu e
d

’

Alsace
,

J on. KOEN IG
,
Soc . J e su

,
Institutio geographica elementams

Ca ta logue d e la Bi bliothèque Cha uf our ,

‘

d ressé p a r ord re d u Consei l

m unic ipa l , p a r And ré Wa lte. M anuscri ts et imprimé s concernant l’A lsace .

Colmar , ]ung, 1889 , LI X - 769 p . , i h M . I gnace Chaufïour est mort en 1879
dé jà .

2 . Ch . Grad , L
’

A lsa ce , Paris, Hachette , 1889 , 1 vol . in-fol . , p . 1-11 .

3. Comb ien la tâche serai t énorme , et tout à fai t au -d essus des forces d ’

un

seul homme , on peut s’en rendre compte en voyant le beau Ca ta logue d es
A lsa tica d e la Bibliothèque d e Osca r Berger

-Leera u lt (Nancy , qui

compte six volumes et qu i cependan t ne renferme a bsolument que les p l 8 08 8

impr imées ou éd i tées p a r la ma ison Levrault, d epu is un peu plus de d eux
siècles .
4 . Afin d

’

évi ter le reproche immérité d
‘avoir négl igé tel ou tel ouvrage ou

travai l . relati f à notre su j et, qu i aurait paru alors que l ’ impression de notre
volume

‘

ètait achevé e , nous constatons que le bon à. tirer de cette Biblio
graphie a é té donné le 19 juin 1897 ,
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bus accedit Topographia Alsatiae et Brisgoiae , etc . Argentorati ,

Dolhopfi
’

,
1677

,
1 vol . in

MART . ZE I LLER
,
I tinerar i um

'

Germaniae nov—antiquae ,
teu tsches

R eyssbuch, etc . Stras sburg,
Laz . Zetzner ,

1632
,
1 vol . in-fol .

Même ouvrage , nouvel l e éd i t ion . Stra ssburg,
S . Paul i

,
1674

2 vol . in—fol .

M . U R S ENS ON ,
E l sa s s und Breyssgau ,

au s J ob . Bap t . M elec i i

l ate in i scher Geographi ge zogen und nach gegenwær tigem

Zu stand entvvorffen. S tra s sburg,
D olhopfl

’

,
1679 ,

1 vol . ih - 120

F , R . VO N I CHT ERSH EI M
,
Gantz neue E lsassische Topographia ,

das

i s t der so woh l vor—al s j e tz tmahlige E stat d es gantz en E l sa s s ,
etc . Regenspurg,

Seidel
!
17 10

,
1 vol . in-4 °

CH . GRAD
,
L

’

Alsace ,
l e pays et s e s hab itants . Paris ,

Hach ett e , 1889 ,
1 vol . pet . in- fol .

,
i l l .

CR . GRAD
,
Heimatskunde

,
Sch i lderungen au s dem E l sa s s . Co lmar ,

J ung,
1878 ,

1 vol . in

G . BLE I CHER ,
Le s Vo sges , le sol e t le s hab i tan t s . Par i s , Bai l l i ère ,

1890, 1 vol . in

CH . GRAD
,
O rograph i e des Vosge s (Revue d

’

Alsac e ,

CH . GRAD ,
E s sai sur l e c l imat de l ’Alsace . Colmar , Decker , 1870,

1 broch . in

S . BI LL ING
,
Chronique des h iver s r igoureux en Al sac e (Revue d

’

Al

sace ,

J . D IETR I CH
,
Fro id s extraord ina ire s en Al sac e

, 764 - 1 709 (Revu e
d

’

Alsace ,

D O M R U INART ,
Voyage l i t té ra i re en Alsac e au XVI I e s i è c l e

,
trad .

du l at in par M . Matter . Stra sbou rg,
Levrault

,
1826

,
1 vol . in—8°

AU C . STOE BE R
,
Curios i té s de voyage s en Al sac e , du KVI e au

X IX° s i èc l e . Colmar
,
Barth

,
1874 , 1 vol . in

H istoires géné ra les d
’

A lsa ce

R . P . LAC U I LLE ,
Hi sto i re de l a provinc e d

’

Alsace depu i s J ul e s
C é sar ju squ

’au ma ri age de Lou i s XV . Strasbourg,
D oulssecker

,

1727
,
1 vol . in- fol .

, p lanch e s .

J .
- D . SCHOEP FL IN , Al sati a i l lu s trata . Colmar iae

,
Decker

,
175 1

176 1 , 2 vol . ia —fol .
, p lanch e s .

J .
- D . SCHO EPFL IN ,

L
’

Alsace i l lu strée
,
trad . L .

-\V . Ravenez (avec
add i t ion s ) . Mulhou se , Perr i n , 1849 - 1852

, 5 vo l . in p lanch e s .

J on. FR I ESE , Neu e va terlaend ische Gesch ichte der Stad t Stra s sburg
und des ehemal igen E l sa s s e s . Stra s sburg,

Lorenz
,
1 79 1 -1801

,

5 vol . in
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A . W . STROBEL , Vaterlaend ische Gesch ich te des E l sa s s e s von der
frühe sten b is au f d ie gegenv

v

aer tige Zei t , fortge se tz t von H .

Engelhard t . Stra s sbu rg,
Schmid t , 184 1—1849 ,

6 vol . in

L . G LOE CK LE R
,
Das E l sa s s

,
kurz e Dars t e l lung s e in er pol i t i s ch en

Gesch i chte . Fre iburg H erd er
,
1876 ,

1 vol . in-8°

J .
-E . S IT ZM ANN

,
Ap erçu sur l ’h i s to ire pol i t ique e t rel igi eu s e de l

’

Al

sec e . Bel for t , P éligot , 1878 ,
1 vol . in

J . RAT H CEBER , D ie Ge sch ichte d es E l s a s s (2e éd i t ion ) . Stra s sburg
R . Schu ltz

,
1882 , 1 vol . 'i n

O . LOR ENZ 11 . W . SCHERE R , Gesch ich t e d es E l sa s s e s (3e éd i t ion ) .
Ber l in

,
\Veidmann,

1886
,
1 vol . in

L . SPACE
,
Hi stoire de l a Bas s e—Al sac e et de l a vi l l e de Strasbourg

(Descr ip t ion du dépar tement du Bas-Rhin , t . I . Strasbourg,
Berger -Levrault

,

L . SPACH
,
Lettre s sur l e s arch ive s départ emental e s du Bas -Rhin .

Strasbou rg,
Piton , 1862 ,

1 vol . in

L . SPACH , Inventa ire sommaire des arch ive s dépar tementa le s anté
r ieures à 1790

,
Bas -Rhin . Stra sbourg, Berger -Levrault , 1863

1872 4 vol . in

L . BR I ELE ,
Inventa ire sommaire des arch ive s départ emental e s , etc .

,

Haut—Rhin . Co lmar Hoffmann , 1863—1870, 3 vol . ih - 4°

Gu err e d e T rent e Ans

X . M O S S M ANN
, Matér i aux t iré s des Arch ive s de Co lmar pour s ervir

à l ’h i stoire d e l a guerre de T rent e An s (Revu e d
’

Alsace 1876

1891 )
R . RE U S S , Be itraege zur Gesch i chte d es d reissigj aehrigen Kr i ege s
im E l sa s s

,
I Stras sburg und d ie Evange l i s ch e Un ion (16 18

Mulhausen
,
Ri s l er , 1868 ,

1 broch . in

D AG . F I S CHER
,
D iar i um du s i ège de Saverne en 1622 (Revu e d

’

Al

sace
,

R O D . REU S S
,
Un poème alsatique re lat i f au comte de Mans fe ld et au

s i ège d e Saverne en 1622 , avec que lque s au tre s p i è c e s rare s de
l a même époque (Revue d

’

Alsace
,

A . D E KENT Z I NGER
,
Document s h i s tor ique s t iré s des Arch ive s de

Stra sbourg. S tra sbourg,
Levrault

,
18 18—1819 ,

2 vol . in

ED . ENS F ELD ER ,
Sou ffranc e s de Riquevvihr p endant l a guerre de

Tren te An s (Revu e d ’

Alsace ,
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H . BARD Y , LeS Suédo i s dan s le Sundgau (Revue d
’

Alsace ,
1853

1856 )
F . B RE S CH

,
Stad t und Tha l Mun s ter im E l sa s s im dre issigjaehrigen

Kr i ege (Ze i t s chr i ft fü r Gesch i chte des Oberrhein s
,
neu e Fo lge ,

vol . X ) .
K . M OL ITOR

,
D er Verrath von Bre i sach , 1639 . Ein B e i trag zur

Gesch i ch te des Ver lu s te s der Landgrafs cha ft im E l sa s s , etc .

Naumburg,
Paetz

,
1875

,
1 broch . in

RO D . RE U S S , J o s i a s Glaser et son proj e t d
’

annexer l
’

Alsace à la
Franc e , en 1639 (Revue d

’

Alsace ,

R . REU S S , Stras sburg i m d reissigjaehr igen Kr i ege , Fragment aus

der Chronik von J . J . Wal ter . Stras sburg,
T reuttel u . V Vii rtz ,

1879 ,
1 broch . in

AVENE L
,
Lettre s , i n s truc t ion s d ip lomat ique s et pap i er s d

’

Etat du

card inal d e Rich e l i eu . Par i s , Impr imer i e Impér i al e et National e ,
1853- 1877 , 8 vol . in

X . M O S SM ANN Conte s tat ion de Co lmar avec la Cour de F ran c e

(Revu e de l Est , Metz ,
J . G . D RO

_

Y SEN , Bernhard von Weimar ; Leipz ig,
. Duncker u .

Humblot
,
1885 ,

2 vol . in

A
. VON GONZENBACH ,

D er Genera l Han s Ludw ig. von Er lach . Bern ,
Wyss

,
1880— 1882

,
4 vol . in

SABOUR IN D E NAN-T ON ,
J ean Lou i s d ’

Erlach, gouverneur de B r i sach

(Revue d
’

Alsace ,

R OD . REU S S
,
Lettre s inéd i t e s de Lou i s X I I I, Lou i s X IV , du pr i nc e

de Condé , etc .
,
au Magi s tra t de Strasbourg,

1642 - 1647 (Revue
d

’

Alsace ,

H . BARDY
,
Le comte de l a Suz e e t la s e igneur i e de Bel fort de 1636

à 1654 . Saint—D ié , 1885 , 1 broch . in

A . CH É R U EL
,
Lettre s du c ard ina l d e Mazar i n p endan t son min i s

tère . T . l -VI I I . Par i s , Impr imer i e National e , 1872 - 1894 ,
8 vol .

in

Mémo ire s et négoc i at ions s e crè te s de l a cour de Franc e touchant l a

pa ix de Munste r . Amste rdam ,
Chatela in

,
17 10,

1. vol . in—fol.
"

(O U

4 vol , in

J . G . vox M E I ERN
,
Ac ta pac is \Vestphalicae publ i c a , od er VVestphae

li s ch e F riedenshandlungcn,
e tc . Hannover , Go tta ,

1734— 1736
,
6 vol .

in- fol . I d . , Acta pac i s execu tio
’

nis pub l i ca oder Nü rnbergische
F riedensexecu tionshandlungen,

e tc . Hannover und Goettingen,
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1736—1738 2 vol . in- fol . Univer salregi st er von J . L . Wal th er ,
Goettingen_

1 740,
1 vol . in-fol .

J . CH I F F LET I U S , Alsati a jure prop ri e tat i s Philippo IV , regi catho

l i co vindicata . Antverp iae ,
ex offic i1ia Plantiniana ,

1650
,
1 vol .

in—fol .

COMTE HALLE Z -CLÀPARÈ D E ,
Réun ion d e l ’Alsace à la Franc e . Par i s ,

Franck , 1844 ,
1 vol . in

F . RH O D EWALD ,
D ie Ab tretung des E l sa s s an Frankre i ch . Ha l l e

,

Ni emeyer , 1893, 1 vol . in

J . FRO ITZ HE IM ,
D er \Vestphaelische Fr i eden und Deutsch land s

Ab tretungen an Frankr e i ch . B i schwe i l er , Posth , 1876 , 1 broch .

in

K . JACOB , D ie Ervverbung des E l sa s s du rch Frankre i c h im we st

phaelischen Fr i eden . Stras sburg,
Tr iihner , 1897 ,

1 vol . in- 8°

H . VAST ,
Le s grand s T ra i té s du r ègne de Lou i s X IV . Par i s

,
Pi card ,

1893
,
1 vol . in

G u erres d e Lou i s X I V

VAN H UPPEL ,
Document s i néd i t s conce rnan t l ’h i s to ire de Franc e et

l
’

Alsace sou s Lou i s X IV . Par i s , Hingray ,
1840,

1 vol . in

X . M O S SM ANN, La Franc e en Al sac e ap rè s les tra i té s d e estphalie

(Revu e H i stor iqu e , 1892 ,
H . R O CH O LL, Zur Gesch ichte der Annexion des E l sa s s durch die
Kron e Frankre i ch . Gotha

,
Per th e s

,
1888

,
1 vol . in

B . AUER BACH , La que st ion d
’

Alsace à l a d i èt e d e Ratisbonne , 1663
1673 (Annale s de l

’

Est
,
Nancy

,

L . BR I È LE
,
La pr i s e de Co lmar en 1673 (Cur ios i tés d

’

Alsace
,

Colmar ,

H . PETE R , D er Kr i eg des gro s s en Kurfursten gegen Frankre i ch ,
1672 -1675 . Hall e , VVa isenhausbuchhandlung,

1870
,
1 vol . in

H . RO CHO LL
,
D er Fe ld z ug des Gros s en Kur fùrsten gegen Frank

rei ch
,
1674— 1675 ] Ber l i n , Mittler , 1879 , 1 broc h . in

H . R O CHO LL . D er gros s e Kurfürs t von Brandenburg im E l s as s ,
1674—1675 . Co lmar , Decker , 1877 , 1 vol . in

Cet ouvrage vient d e para î tre au moment où nous corrigeons les
épreuves de notre Bibl iographie, C ’est une é tud e très sé rieuse . qu i . vu ses

dimensions notables et les recherches faites par l
'auteur aux A rchives d e

Vi enne, précise et é largi t naturellement nos connaissances sur certa ines
phases d es négociations de Westphalie . Cependant , tout en le s ignalant ave c
reconnaissance , i l fau t di re que le volume d e M . Jacob ne nous apporte
point de révé lations inattendues, ni riend ‘

absolument nouveau . Nous n‘avons
surtout rien trouvé , dans son argumentation , qu i nous oblige à modifier
notre

_propre manière de voi r sur sonsu j et .
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H . R O CH O LL , Di e braunschwe igi s ch - luneburgischen Trup
‘

pen
- im

Feldzug d es Grossen J îurfü rsten gegen Frankre i ch , 16 74 —16 75

(Ze i t s chr i ft des h i s tor i s ch en Vere in s fü r N i ed er sach sen ,
H . CHOPP IN

,
Campagne de T urenne en Al sac e . Par i s

,
Dumaine

,

1875
,
1 vol . in

HERM . PA ST ENACC I Die Sch la ch t be i Entzhe im . Hal l e
,
Ni emeyer

,

1880,
1 vol . in-8

CH . G É RARD
,
La bata i l l e d ’

Entzheim . Guebw i l l er , J . B . J ung,
1869

,

1 broc h . in

CH . G É RAR D , La bata i l l e de Turckhe im (Revue d
’

Alsace
,

(DE SCHAM P S ) , M émoires
‘

des d eux d ern i ère s campagne s de M . de

Turenne enAllemagne , e tc . Stra sbourg,
D oulssecker

,
1734

,
1 vol .

in—12 .

D E BEAU RA IN , Hi sto ire des quatre dern1eres campagne s du marécha l
de T u renne , 1672 —1675 ,

Par i s
,
Chardon

,
1782

,
2 vol . in— fol .

P . LU EM KEM ANN ,
Turennes l e tz ter Feld zug. Hal le

,
Karras

,
1883

,

1 vol . in

B . HAN
,
Das Seelzagende E l sa s s , das ist ausfnhrliche Beschrei

bung, etc . Nurnberg, Loschge , 1679 , 1 vol . in

C LAU DE J OLY , Relation du voyage (en Al sac e ) de l
’

arr i ere-ban de

Bourgogne , 1675 , Par i s , Ansel in , 1836 , 1 vol . in-8°

R O D . REU S S , La Chroniqu e strasbourgeoise du pein tre J .
- J . Walter

(Campagne s d
’

Alsace ,
1672 text e e t traduc tion annoté e

(Annale s de l
’

Est , Nancy , 1895
CAR LET DE LA R O Z I È II E

,
Campagne de M . l e maré chal de Créquy en

Lorra ine et en Al sac e , en 1677 . Par i s
,
1764

,
1 vol . i ii

R . R EU S S
,
Memor i a l des Amm eisters Franc i s cu s R e isseissen

,
Stras s

burgische Ch ronik von 166 7—17 10. Stra s sburg,
Schm id t

,
1877 ,

1 vol . in

R
’

,
R EU S S , Au fz c iehnungcn des Amme isters Franc i s cu s R e isseissen,

S trassburgische Ch ron ik von 1657-1677 . Stra s sburg,
Schmid t ,

1880
,
1 vol . in

A . LEGRE I .LE
,
Lou is X IV e t Stra sbourg, 4 0 éd i t ion . Par i s , Hachette

1884 , 1 vol . in

A .WE I S S ,
Le 30Sep tembre 1681 , é tude sur l a réun ion de Stra sbourg

à l a Franc e . Nancy , Be rger—Levrault , 1881 , 1 broc h . in—8°

(J . RAT HC EBER ) , Zur Gesch ich te d er Stra s sburger Kap i tu lat ion von

1681 . S tra s sbu rg,
Schu l tz

,
1882 , 1 vol . in

A . CO ST E , R éun ion de Stra sbou rg à l a Franc e . Stra sbourg,
Hei tz

,

1841
,
1 vol . in4 8 ° .

E . MAR CH S , Be itracge zur Ge sch i chte von Stras sburg
’ s Fal l im
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DAG . F I S CHE R , Le s in st i tu t ion s mun i c ipal e s e t j ud i c i a ire s du bai l
l i age du Koch ersberg (Revue d

’

Alsace
,

E . GO EPP ,
Bü rgerordnnng

-

von Bers te tt (Al sat i a ,
F . LE M P F R I D

, Beamten und Bürger e id e des St . Amarinenthal
’

s

(J ahrbuch d es Voges en—C lub s ,

VER ON—REV I LLE
,
E s sa i sur l e s an c i enne s j u r id i c t ions d ’

Alsace .

Co lmar , Hoffmann , 185 7 , 1 vol . i i i

D E BOU C
,
Recue i l des Ed i t s

,
déc lara t ion s

,
etc .

,
du Con se i l souve

ra in d ’

Alsace : Colmar ,
Decker

,
1 7 75

,
2 vol . in-fol .

P I LLOT e t D E NEY RE M AND ,
H i s to i re du Cons e i l souvera i n d ’

Alsace .

Par i s
,
Durand ,

1860
,
1 vol . in

N . D E CO R BE R ON , Mémo ire h i stor iqu e sur l e Con se i l souverai n
d

’

Alsace
, pub l ié par Ignac e Chaufl

’

ou r (Revue d
’

Alsace ,

Not e s d ’arrê t s du
’

Cons e i l souvera in d ’

Alsace . Colmar
,
Decker ,

1742 ,
1 vol . in

F . LAUTH (J . R eisse issen) , Con spectu s j udic iorum Argentinensinm .

ArgentOrati , H e i tz , vol . in

A U G . STOEBE R
,
Das S taed tchen Ober -Berghe im und s e in Asylrech t

(Neu e Alsat ia ,
R O D . REU S S

,
La j u st i c e cr im inel l e e t l a po l i c e des mœur s à Stra s

bourg au XVI e e t au XVI I e s i èc l e . Strasbourg,
T reu ttel et

\Vii rtz ,
1885

,
1 vol . i i i

AU C . STOEBE R
,
Pages in éd ite s pou r s ervi r à l ’ hi s to i re des p éna

l i té s de l ’anc i enne Répub l ique de Mulhou s e aux XV I ° , XV I I",
XVI I I e s i è c l e s (Bul l et i n d u Musé e h i s tor iqu e ,
A . UH LHORN ,

E in e I l inr ichtung i n B i schwei l er im Iahre 1667

(J ah rbu ch de s Voge sen— C lub s , tx ) .
J . I .OBST E I N

,
Manue l d u notar i a t en Al sac e

, préc édé d
’une h i sto ire

d u notar i a t , e tc . Stra sbou rg,
T reuttel e t \Vii rtz

,
1844

,
1 vol .

in

A
. CAN I ER ,

Co stumes des régiments e t des mi l i c e s rec ruté s dan s
les anc i enne s provinc e s d

’

A lsac e e t de la Sar re p endan t le XVI I e

e t le XV I I I 0 s i è c le . Ep ina l , F roc re isen,
1882

,
1 vol . in- fol . , i l l

RO D . REU S S , L
’

art illcr ie s tra sbourgeo ise du X IV
e au XVI I e s1ec le

(Revue A lsac iennc ,
1879

J
. BENNE I I

,
L

’

a rmement d u vi eux Mulhou s e , 1709 (Bull e ti n du
Musée h is tor iqu e , 189 2 4 89 3)I
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ALPH . CO ST E ,
Fort—Lou i s du Rh in (Revue d

’

Alsac e
,

R . T SCHAM BER ,
Gesch ich te der Stad t und eh emal igen Fe stung

Hüningen . Sankt Ludwig,
Perrot in , 189 4 ,

1 vol , in

L es T e rr it o ir es A lsa c i ens

Di e al ten T err i tor i en des E l sas s nach dem Stand e vom 1 J anuar
1648

,
herau sgegeb en vom Stati s ti s ch en Bureau . S tra s sburg,

Du
Mont—Schaub erg, 1896 ,

1 vol .
in- 8° (cartesj

‘
.

M . KIR CHNER ,
E l sa s s im J ahre 16 48

,
e in Be itrag z ur T err i tor i a l

ge sch i ch te .
Dui sburg,

Raske , 1 vol . in- 4° (cart e

L
. BRI È LE ,

La Mai son d ’

Au triche en Al sac e , anc i enne Régenc e
d

’

Ensisheim (Cur ios i té s d
’

Alsac e . 1864

Mémoire s de de ux voyage s e t séjour s en Alsac e , 167 4 - 76 e t 168 1 ,
p
ub l i é s pour l a p rem ière fo i s par Le : B i b l ioph i l e) J(o s eph )
C(ondre ) M (u lhouso is »

. Mulhou se , Bad er ,
1886

,
1 vol . in i l l .

P
.

'MALACH IAS T S CHAM SER ,
Annale s od er J a11r s —Gesch ich ten “

der

Barfnessern z u Thann , 1 72 4 ,
e tc . (pub l ié e s p ar A . M ercklen) .

Colmar , Hoffmann , 186 4 ,
2 vol . in

CH . GO U T ZW I LLER ,
No t ic e h i s tor ique sur l a v i l l e e t l a s e igneu ri e

d
’

A1tkirch (Revu e d
’

Alsace ,

N
. M O O RM E I S TER ,

Bei traege zu r Gesch i ch te d er Stad t und Herr
s chaft Altkirch . Altkirch , Boehmer , 1876 —1878 ,

2 broc h . i h

F .
—J . FUE S S , D ie Pfarrgemeinden des Canton sH irs ingen , i hre Alter
thumer , etc . Rixhe im

,
Sutter 1879

,
1 vol . in

A . INGOLD ,
Not i c e s sur Cernay(R evu e d

’

Alsace
,

L . BE IELE
,
Inventa ire des Arch ives de la v i l l e d e C e rnay , anté

rieures à 1790. Co lmar
,
Hoffmann ,

1872
,
1 broch . in

F .
—J . M ERCE LEN

,
H i s to ire d e l a v i l l e d ’

Ensi sheim . Colmar , Hofl
’

manu
,
1840

,
2 vol . in

TH . NART Z ,
Le val de

'

Villé
,
rech erches h i s tor ique s . Strasbourg,

Bauer , 1887 , 1 vol . in-8°

G . D IET S CH , Le château d e Hohkoenigsbourg. Sa inte -Mar i e -aux
Mine s

,
Celler ius

,
1882 , 1 vol . in

P . RO S SMANN 11 . F . ENS
,
Ge sch i ch te d er Stad t B re i sach . Fre iburg

im Br .
,
Wagner ,

185 1
,
1 vol . in

1 . Cette publ ication ‘

est due princ ipalement à la collabora tion d e M . le

D 'F ri tz , professeur au Lycé e d e S trasbourg, et d e .\ l . Lehmann , secré taire
au M inistère d ’

A lsace—Lorra ine .
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ALPH . CO ST E , Not i c e h i s tor ique e t topograph iqu e sur l a v i l l e de
Vi eux-Br i sach . Mulhou s e

,
Bad er

,
1860

,
1 vol . in

A . PH . GRAND I D I ER , Œuvre s inéd i te s , pubhees par J . Lib l i n . Col

mar
,
Decker

,
1866- 1868 ,

6 vol . in—8

L .
-A . G LOE CK LE R , Gesch i ch te des Bisthum

’

s S trassburg. Stra s sburg,

Le Roux , 1880—8 1 , 2 vol . in-8 °

DAG . F I S CHER ,
Le Conse i l d e Régen c e de Savern e (Revu e d

’

Al

sec e ,
DAG . F I S CHE R ,

D ie b is choefiich—strassburgische Regi erung i n
Zab ern . Zabern , G illiot , 187 1 ,

1 broch . in-8°

D AG . F I S CHER ,
Rech erch e s sur l e s revenu s de 1 évê ché de Strasbou rg

(Revu e d
’

Alsace
,

DAG . F I SCHE R ,
Gesch i ch te der Stad t Zabern im E l sa s s . Zabern ,

Fuch s
,
1874 ,

1 vol . in

DAG . F I S CHE R ,
Etude sur l ’organ i sation mun i c ipal e de Savern e sou s

les évêque s de S tra sbou rg(Revue d
’

Alsace
,

(CH . O STE RMEY ER ) , Not i c e h i s tor ique sur l e château d ’

I senbourg

prè s Rouffach . Colmar , Sa ilé , 1894 , 1 vol . in i l l .
C I I . KNOLL ,

Hi s toi re de la v i l l e de Soul tz (Revue d
’

Alsace
,
186 1

1866 )
A . GAS SE R ,

H i s toire de la vi l l e de Soul tz e t de son ba i l l iage

(Revue d
’

Alsace
,
1892

J .
-G . LEHM ANN ,

Urkund l i c h e Ge sch i ch te der Gra fscha ft Hanau
Li ch tenb erg.

Mannhe im
,
Schne ider ,

1862 ,
2 vol . in—8°

J . RATHGEBE R ,
_ D ie Gra fscha ft Hanau—L ich tenberg. Stra s sburg,

T r ii bner , 1876 ,
1 vol . in

L
.
A

. KIE FER ,
P farrbuch der Gra fs cha ft Hanau - Lich tenb erg, Stra s s

burg,
Hei tz u . Münde l , 1890,

1 vol . in

L
.
A

. KIEFER ,
Gesch i ch te der Geme ind e Balbronn. Stra s sb urg,

No iriel , 1894 , 1 vol . in

A
. BO ST ET T E I I , Gesch ic h t l i ch e Not i z en uber d ie Stad t B rumath .

Stra s sbu rg,
Schmid t , 1896 ,

1 vol . in i l l .
K

. I .ET Z ,
Gesch ich te der Stad t Ingwei l er . Zabern , Fuch s , 1896 ,

1 vol. in

1 . C
’est dans cette pub l ication que se trouvent les fragments et les notes

du cé lèbre historien , se rapportant à son H istoire d e l
‘

Eglise et d es évêques

d e S tra sbourg, dont le second volume , le d ernier paru , s
’arrête à la fin du

X ° sièc le , mais don t i l avait esquisse les contours j usqu
'au XV I I I° .
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DAC . F I SCHER ,
Ab te i und Stad t Neuwe i l er , h i s tor i s c h und archaeo

Iogi s c h darges te l l t . Zab ern , Fuch s , 1876 , 1 vol . in- 18
°

J . BE RNHAR D
,
H i stoire de l ’abbaye e t de l a vi l l e d ’

Erstein. Rixh eim ,

Sutter , 1883,
1 vol . in

A . CATR I O ,
Ge sch i chte der Ab te i Murbach im E l sa s s , nach Quel l en

gearb e i te t . Stras sburg, Le Roux , 1895 , 2 vol . in

X . M O S SM ANN ,
L ’

é l e c t ion du pr i nc e -abbé d e Murbach en 1601

(Bul le t i n du Musée h i s tor iqu e de Mulhou s e ,
A .M . INGOLD ,

Bernard de Ferret te , Diar i um de Murbach , 1671 -1746 .

Par i s , Pi card ,
1894 , 1 vol . in

X . M O S SM ANN ,
Chronique des Domini ca in s de Guebw i l ler . Gueb

w i l l er , Brü ckert , 1844 , 1 vol . in

S IGR I ST
,
L ’abbaye de Marmou ti er (Revue catho l iqu e d

’

Alsace
,

nouve l l e sér i e , tom . I I — IV) .
L . SPACE ,

L ’abbaye de Marmou ti er (Œuvre s cho i s i e s , tome I I I ) .
F .

-CH . D EHARBE , Sainte—Richarde , son abbaye d
’

And lau , e tc . Pari s ,
typ . Renon , 1874 ,

1 vol . in

D O M CALM ET ,
Hi s to ire de l ’abbaye de Munster , pubhee par F . D inago .

Colmar ,
Lorb er , 1882 ,

1 vol . in

C .
- D . DE PAPEL I ER

,
D issertatio de M undato Weissenburgensi .

Argentorati , Heitz , 177 1 , 1 vol . in

J . RHE INW ALD , L ’abbaye et la v i l l e deWis sembourg. W i s s embourg,

\Ventzel , 1863,
1 vol . in

J . BENTz, Descr ip t ion h i s tor ique e t archéologique de Lauterbourg.

S trasbourg, Si lbermann , 184 4 ,
1 vol . in

J . RATHGE BE R ,
L ’abbaye de Pa iris dan s l e va l d ’

O rbey (Revue
d

’

Alsace ,

A . QU I QU EREZ , Hi sto ire de l
’abbaye d e Luc el l e (Revue d

’

Alsace ,

1864 )
M . SATTLE R , Gesch i ch te der Bened ikt inerab te i Altorf. Stra s sburg,

Bauer
,
1887 , 1 vol . in

J .
-A . S ILBE RMANN

,
Lokalge s ch i chte der Stad t Stra s sburg, t . 1 (s eu l

paru ) . Stra ssburg,
Lorenz

,
1775 ,

1 vol . in- fol . , p lanch e s .

F . PIT ON ,
Strasbourg i l lu s tré . Stra sbourg,

che z l ’auteur
,
Par i s ,

Dumoul in
,
1855 ,

2 vol . gr . in p lan ch e s .

AD . SEY BO T H , Das al te S tra s sburg, ge s ch i ch tl i ch e Topograph i e , e tc .

Stras sburg,
Hei tz u . M iindel , 1890, 1 vol . gr . in i l l .
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e
S I ÈCLE

AD . SEY BOT H
,
Strasbourg h i s tor ique et p i ttore sque . Stra sbou rg,

imp . Alsac i enne
,
1894

,
1 vol . gr . in i l l .

J . B RU CKER ,
Inventa i re sommaire des arch ive s communal e s de l a

vi l l e de Stra sbourg,
antér i eure s à 1790. T . l - IV (Sér i e des docu

ment s p oli tiques) . Strasbourg, R . Schu l tz
,
1878- 1887

,
4 vol . in

J . F R É D . HERM ANN
,
Not i c e s h i s toriqu e s , s tat i st iqu e s e t l i t téra ire s

sur la v i l l e d e Stra sbourg. Strasbou rg,
Levrau lt

,
1817 - 1819 ,

2 vol . in

J . G . BERNEGG ER ,
Forma reipub licae Argentoratens is . Argentorati ,

S . Paul i
,
1667

,
1 vol . in

Même ouvrage , con s idérab l ement augmenté . Argentorati , S . Pau li
,

16 73
,
1 vol . in

E . M ü LLE R ,
Le Magi s trat de l a v i l l e d e Strasbourg,

d e 1674 51

1 790. Stra sbou rg,
Salomon

,
1862

,
1 vol . in

P . HAS S EL ,
Au s d em Re is etagebuch e ine s maerckischen Ede l

mann s
,
besonde1*s über Stra s sburg,

1602 1605 . Hannover ,
S chlii ter

,
1872 ,

1 b roch . i i i

F . EHEB ERG
,
Stra s sbu rgs Bevoelkerungszahl s e i t d em End e des

X \
' J ahrhundert s . (J ahrbüch er fü r Nat ionaloekonom ie

,
vol . 4 1

et

J . FR IE S E ,
H is tori s ch e M erkwurd igke i ten d es eh emal igen E l sa s s e s ,

au s den S ilbermaennischen Schr i ften gezogen . Stra s sburg,
Si l

hermann , 1804 ,
1 vol . in

L
. D ACH E U X ,

Les ch ron ique s strasbou rgeo ises d e J acque s T rau sch
e t d e J ean \Vencker . Stra sbou rg, R . Schu lt z , 1892 ,

1 vol . gr .

in- 80 (Fragments d es anc i enne s Chronique s d
’

Alsace ,
I l l ) .

B . THO M A S ,
Be itraege zu r Gesch i chte der H er rscha ft Ba rr . Barr ,

Gaud emar
,
18874 888 ,

2 b roch . in— 4fî.

PH . Be i traege zu r Gesch ichte Worms
,

Boeninger ,
'

l879 —1880
,
2 b roch . in

D AG . FI S CH ER ,
Das eh ema l ige . \m t \Va sselnhe im nach ge sch ieht

l i ch en Quel len . St ra s sbu rg, No iriel , 187 1 ,
1 vol . in- 8 °

D AG . FI S CH ER ,
No t i c e h is tor ique sur l

’anc i en ba i l l iage de l
—I erren

s te i n (Revue d
’

Alsac e ,

Ve rsuch c inc r aklcnmavs s igcn G e sch i ch te d er z eh n ve rei n igt en
R c ichss tac d tv im E l sa ss . U lm , \Vohlc r ,

179 1 ,
1 vo l . i i i

X . Nussm.

,
lnvcnta ire smmna irc d es a rch i ve s d e l a v i l l e d e Hague

nan
,
anté l ‘icm '

c s 1 790. l lagumt au _ 1865 ,
1 vol . in
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V G U ERBER ,
Hi stoire pol i t ique et re l igi eus e de Haguenau . Rixhe im

,

Sutter , 1876 ,
2 vol . in p lanche s .

S . B ILL ING ,
Kle ine Chronik von Co lmar , h erau sgegeben von A .

Waltz . Colmar , J ung, 189 1 , 1 vol . in

BU G . WALDNER ,
Aller l e i au s dem al ten Colmar . Co lmar

,
J ung,

1894 , 1 vol . in- 80

H . RO CH0LL ,
Aus Colmar ver tr i eben e prote s tant i s ch e Burger , Epi

sod e au s der Z ei t der Gegenre format ion , 1628 -1629 (Be it raege
zur vaterlaend ischen Gesch i ch te , tom . X IV

,
Base l

,
1895 ,

I I I ) ,

(CHR . I RSAM ER ) , Beschre ibung d er Belager und Einnehmung der

Stad t Co lmar , herau sgegeb en von J . See . Co lmar ,
J ung,

1878 ,

1 vol . in

X . M O S S M ANN ,
Scène s de mœu rs colrriariennes du t emp s de la

guerre de T rente An s . Co lmar ,
J ung,

1875 ,
1 broch . in—80

J . J ONER
’

S Notanda , taegliche No t i z en e ine s S tettmeisters von

Co lmar (1678—1705 ) h erau sgegeben von J . S ée . Colmar ,
J ung,

1873,
1 vol . in

AM BRO S IU S M ü LLEBS Stamm und Z eitbuch
,
Hau schron ik e ine s

Bürger
’ s von Co lmar (1678— 1 705 ) h erau sgegeb en von J . S éc .

Co lmar
,
J ung,

1873
,
1 vol . in-80

J . RA'
I
‘

HGEBER ,
Colmar und Ludw ig X IV (1648 au s unge

druckten Chron iken ge sammel t . Stuttgart , Kroener , 1873,
1 vol .

in#8°

A .

‘DORLAN ,
Not i c e s h i s tor ique s sur l

’

Alsace et p r i n c ipal ement sur
l a vi l l e de Sch l e s tad t . Co lmar ,

R e iffinger ,
1845

,
2 vol . in

G
.
F . \VALT H E R , Hi s to ire de l a ré formation e t de l’ É cole l i t téra ire
à Sélestad t , accompagnée de que lque s not i c e s h i s tor ique s sur

c ette v i l l e . Strasbourg, Si lbe rmann , 1843,
1 broch . in

J . G É NY . D ie J ahrbucher der J e su i ten z u Schl ett s tad t und Ru fach .
Stras sburg,

L e Roux , 1895 vol . in

F . M . KENT Z I NGER , Mémo ire h i s tor ique su r la v i l l e de Schle s tad t ,
pub l ié par l

’abbé Jos eph Geny . Sch le s tad t
,
Marchal

,
1893,

1 vol .

in

J . G . LEHM ANN , Urkund l i ch e Ge s ch i ch te von Landau . Neustad t
Schiesel , 185 1 , 1 vol . in

L . LEVRA U LT
,
Landau

,
é tude h i s toriqu e . Co lmar

,
Decke r

,
1859

,

1 vol . in

(J . Gvss) , Inventaire sommai re d es arch ive s de la v i l l e d
’

Oberna i

an tér i eure s à 1 790. Strasbourg, Berger -Levrau lt , 1 broch . in

J . GY S S , H i s to ire de la v i l l e d
’

Obernai
,
Strasbourg,

Salomon
,
1866

,

2 vol . in



J . RAT HGE BER , Munster im Gregorienthal . Stras sburg, Trubner ,

1874 ,
1 vol . in

F . HECKE R
,
D ie Stad t und das Tha l zu Munster im St . Gregorien

thal . M iinster
,
Beck

,
1890,

1 vol . in

C . H . RAD IU S , D e or igi n e , d ign i tat e , j ur ibus , etc . , illustr issimae

com itum R appolste inens ium domu s . Argentorati , Pauschinger ,

1 745
,
1 vol . in- 4 °

J . RAT HGE BER , D i e Herr schaft R appolstein. Stras sburg, VVolñ
‘

,

1874
,
1 vol . in

F . A . O R '
I
‘

LI EB
,
H i stoire de l a reformat ion d an s l a c i -d evan t s e i

gneurie de R ibeaup ierre , pré céd ée d
’une not i c e sur c ette s e i

gneu rie . Stra sbourg,
Si lbermann , 1842 ,

1 broc h . in

B . BE RNHAR D
,
Comp t e r endu du c la s s ement et de l ’ i nventa ire des

an c i enne s arch ive s de R ibeauvi llé . Co lmar , Decker ,
1863

,
1 broch .

in

F . PIT ON
,
Promenad e s en Al sac e , monograph i e s h i s tor ique s e t

arch éologiqu e s Ribeauvi l le e t s e s environ s . Strasbourg,
H ei tz

,

1856 ,
1 vol . in

B . BERNHAR D
,
Rech erch e s sur l ’h i s toire de l a vi l l e de R ibeauvillé ,

pub l iée s par X . M ossmann. Co lmar ,
J ung,

1888 ,
1 vol . in

p l anche s .

(E . M i
'

I II LENBE CK ) , Documents h i s tor iqu e s conc ernant Sainte -Mame
a ux-Mine s . Stra sbou rg,

Hagemann , 1879 , 1 vol . in

D . RI S LER ,
H i s to i re de l a val lée d e Sainte -Mar i e -aux—Mine s . Sa inte

Ma ri e -aux -Mine s
,
Mert z

,
1873,

1 vol . in—18°

F . A . I
-l ennexscnxum en

,
Roemerca stell und Gra fenschloss Hor

l ) u rg. Co lmar
,
Ba rth ,

1894
,
1 vol . i ii - 18°

CH . P F I ST ER ,
Le comt é d e l lorbourg (Revue d

’

Alsace
,

P . E . T otarrnnn, Biograph i e du pr in c e George s de Montbé l i ard .

(Revu e d
’

Alsace ,

J . D I ET R I CH , Not i c e sur Riqu ew ih r (Revue d
’

Alsace
,

G . C l… . C I I 0 I. L I U S ,
D enkmahl Ca rl Augu st s des mit

Be sch re ibung d e r l le rrscha ft Bisc lnve ilc r . Zweybrii cken,
Hal

lanzv
,
1 78 4- 85

,
1 vo l . i i i



https://www.forgottenbooks.com/join


xxv1 L
’

ALSACE A U X VI I
e
S IECLE

X . NI O S S M ANN
,
Cartulaire d e Mulhou se . S trasbourg, Heitz ; Colmar ,

Bar th , 1883— 189 1 , 6 vol . in

MAT H . MIEC ,
D er Stad t Mulhau sen Gesch i chten . Mulhau sen , Ri s l er ,

1816 - 1817
,
2 vol . in

MAT H . GRAF , Gesch icht e der S tad t Mulhau s en . Mulhau s en , Ri sl er ,
18 19 - 1826 ,

4 vol . in

CH . D E LA SAB L I ÈR E , Hi sto ire de l a v i l l e de Mulhou se . Mulhou se ,
Ri s l er

,
1856

,
1 vol . in

E M . SCHNE ID ER , Gesch i chte d er Stad t Mulhau sen im E l sa s s .
Mulhau sen , Br inkmann, 1888 ,

1 vol . in

L a Cu ltu re d u sol

C . F . F A U D EL , Bib l iograph i e alsatique ,
comprenant l

’h i s to ire natu
relle , l

’agr i cu l ture , l a méd ec ine , 1874 ,
1 vol .

in- 8° (avec tro i s supp lément s , ib id . ,
1874

CH . GRAD ,
Ap erçu s tat i s t ique e t d e sc r ip t i f sur l

’

Alsace (Revue
d

’

Alsace ,

Tra i té sur l a nature des b i en s ruraux dan s l e s d eux départements
du Rhin, c i—d evant p rovinc e d

’

Alsace . Strasbourg, Ulr i ch , 5 . date

(1798 P) , 1 vol . in- 4°

J
.
N . SCHWERZ , Beschre ibung der l .andwirthschaft i m N ied er
El sa s s . Ber l i n 18 16

,
1 vol . I ll —8°

J . L . ST OLT Z , Hi stori s ch - topograph i sch e Noti z en ub er den Rebbau
und d ie \Veine des E l sa s s e s . S tras sburg,

He i tz
,
1828

,
1 Vol .

in

Das V Ve inland E l s as s . Stra s sburg, Schult z , 1879 ,
1 vol . in

F
.
G . F A U D EL ,

De vi t i c u l tura R ichov illana . Argentorati , Hei tz ,
1 780,

1 vol . in-4 °

A . KAHL ,
F orstgeschiehtliche Ski z z en au s den V V

aldungen von

Rappo l t swei l er und R e ichemve ier . Stra s sburg,
Hei tz -u . M iin

del , 1894 ,
1 vol . in

C . E . NEY ,
Ge sch i ch te des l l e iligen Forste s bei llagenau im

E l sa s s , t . I —l l . S tras sburg,
I l eitz u . Munde l , 1888- 1890, 2 vol .

in

C . E . NEY
,
G e s ch i ch tl i ch e Entw iekelung der E igenthumsverhaelt £

n i s s e im I lc iligen Fors t e be i l lagenau (Jah rbuch des Voge
sen—C lub s

,

B
. l l U EC KE I . , H i s to i re de s forê ts d ’

Alsace (Revu e d
’

Alsace ,
1886

,

1887 )
L

’
I ndu str i e

A . l l .\NA U ER ,
E tude s économique s sur l

’

Alsace anc i enne e t mo
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d ern e . T . I : Monnai e s ; t . I I : Denrée s et sa la ire s . Par i s
, D u

rand ; Strasbourg,
Hagemann , 1876 - 1878 ,

2 vol . in

LA U M OND ,
Stati s t ique su r l e dépar tement du Bas—Rhin . Par i s

,
Le

C lere
,
an X . 1 vol . in

A . KROE BER
,
Etat de l ’ i ndu str i e en Alsac e ver s 1 735 (Revue d

’

Al

saoe
CE . GERARD , Coup d

’œ i l sur 1 1ndustrie et l e commerc e de l ’Alsace
au XVI e s i èc l e (Revue d

’

Alsace ,

D . RI SLER ,
H i s to ire d e l ’ i ndu s tr i e d an s la va l lée de Liepvre . Sainte

Mar i e- aux-Mine s
,
J ard el

,
185 1

,
1

_
vol . in- 12 .

C . F . HE I
'
I
‘

Z
,
Das Zun ftwe s en i n Stra s sbu rg. Stras sburg, Heitz ,

1856 ,
1 vol . in

G . SCH M O LLER
,
D ie Stras sburger Tucher und “

'

eberzunft
,

Urkunden und Dar st e l lung. Stra s sburg,
T rubner

,
1879 ,

1 vol .

in

H . J . MEYER
,
D i e St ra s sburger Goldschm iedezunft von i hrem

Entstehen b is 1681 . Leipz ig,
Duncke r u . Humblot

,
1881 , 1 vol .

in

F . A . COM O
,
Zun ft und Gew erbe der Schne ider im al ten Stras sburg.

Stra s sburg, Bauer , 1893,
1 broch . in- 4°

E U G . WALD NER , L
’anc i enn e Con frér i e des bonnet i ers du Haut—Rhin

(Bul let in du Mu sée h i s tor iqu e de Mulhou s e ,
F .

'

LE M P F R I D ,
F aerberzunftordnung des Bisthums Stra s sbu rg und

der Grafschaft L i chtenb erg,
1659 - 1660 (J ah rbuch des Voge s en

C lub s
,

X . M O S SM ANN ,
La Con fréri e des c harron s d ’

Alsace (Bul l e t in du
Musée h i s tor ique ,
J . H . H E IT Z

,
Das Kesslerlehen der Herren von Rath samhau sen

(Alsat i a , 1853,

F . D E D IET R ICH
,
Desc r ip t ion des gît e s de minera i , forge s , sa l in e s ,

verrer i e s
,
etc . , de l a Haute e t Bas se -Alsac e . Par i s , D idot , 1 789 ,

1 vol . in—4 ° (C
’ e s t l e tome I I du grand ouvrage d e Di etr i c h , Des

cr iption des gî te s d e minera i e t des bouch e s à feu de la Franc e
commencé en 1 786 et i nterrompu par l a Révol u tion ) .

J . D IET R ICH , La Ch ron iqu e des mine s de Sainte -Mar i e— aux-Mine s

par J ean Haubensack (Bull e ti n d e l a Soc ié té d ’h i s toire nature l l e
d e Co lmar

,
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C . LOE PER
,
Zur Gesch i ch te der B ergwerke be i Markirch (J ah rbuch

des Voge s en— C lub s ,
F . L . TRE I T LI NGER , De aurilegio , praec ipue i n Rheno . Argentorati ,

Heitz
,
1776 ,

1 vol . in

A . MARCU S
,
Le s verrer i e s du comté de Bitch e , e s sa i h i stor ique .

Nancy
,
Berger-Levrau lt , 1887 , 1 vol . in

A . TA I NT U R I ER , Rech erche s sur l e s anc i enne s manu fac ture s de por
celaine e t de faïen c e en Al sac e e t en Lorrai ne . Strasbourg,

Berger
Levrau lt , 1868 , 1 vol . in

F . RE IBER
,
É tud e s gambrinales, h i s to ire e t archéo logi e de l a b i ere

e t pr i nc ipal ement de lab i ère de Stra sbourg. Nancy , Berger
Levrault

,
1882

,
1 vol . in

BU G . WALDNER
,
La d i s t i l lat ion e t l e commerc e d e l ’eau -de-vi e à

Co lmar , au XVI e e t au XVI I e s i èc l e (Bul le ti n du Musée h i s to
r ique de Mulhou se ,

AU G . ST OE BER ,
Note sur l a cu l ture , l e commerc e e t l

’u sage du
tabac dan s l ’anc i enne Répub l ique d e Mulhou se (Revue d

’

Alsa ce ,

188 1 )
BU G . W’

ALDNER , L
’anc i enne papeter i e de C o lmar

,
d
’aprè s le s ar

ch ive s de l a v i l l e (Bull e t in d u Musée h i s tor ique ,

L e Comm er ce

C
.
LOEPER , Zur Gesch i ch te d es Verkehr s i n E l s a s s-Lothr i ngen ,

nebs t Urkunden . Stras sburg,
T riibner ,

1873 ,
1 vol . in

J . RUB SAM ,
Zur Gesch i ch te des Verkeh r s i n E l sa s s and i n Lothrin

gen,
1505 - 1809 (A . Po s t

,
1893, p . 537

AU G . ST OEBER ,
Dro i t s de péage à Mulhou se (Bul le ti n du Musée

h i s tor ique ,
AU G . ST OE BER

,
Le s anc i enne s fo ire s de Didenhe im , de Brun statt e t

de Kingershe im (Revue d
’

Alsace
,

J . VVENCKER ,
De solemnibus i n Germania nund inis et specialia de

nundinis Argentoratensibu s . Argentorati , Kü rssner , 1704 , 1 vol .

in

R ecu e i l d e t i tre s conc ernan t l e s d ro i t s e t pr ivi l ège s de l a vi l l e de
Stra sbourg, re lat ivement à son commerc e . Stra sbou rg, Levrault ,

1783,
1 vol . in

F
.
X . S P IND LER , Arch ive s de l

’anc i en Corp s des marchand s de
S trasbourg,

documents , e tc . St rasbourg,
Berger-Levrault , 186 1 ,

1863
,
2 broch . in

L . N ICO LAY , D c Argentinensium i n Rheno naviga tione . Argentorati ,

Hei tz
,
1700

,
1 vo l . in
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C . LOEPER , Di e Rheinschifl
’

ahr t Stras sburgs in fruherer Z e i t und
d ie Stra s sburger Schifileutzunft . Stras sburg, T r iibner

,
1877 ,

1 vol . in

De la navigat ion du Rhin , mémo ire , etc . Strasbourg,
Levrault , 1802 ,

1 vol . in

A . VON BER ST ET T
,
Versuch e iner M unzgeschichte d es E l sas s e s .

Fre iburg i . /Br . Emmer l ing,
1840. Nachtrag. Fr e iburg

Herder , 1844 , 1 vol . in

A . ENGEL e t E . LE HR
,
Numi smatiqu e d e l

’

Alsace . Par i s
,
Berger

Levrault , 1887 , 1 vol . gr . in p lanch e s .
E . LEHR ,

Le s monnai e s des l andgrave s au tr i ch i en s de l a Haut e
Al sac e . Mulhou s e , Bad er , 1896 ,

1 vol . in

A . HANAUER , Guid e moné ta ire pour l
’h i s to ire d ’

Alsace . Rixhe im ,

Sutter
,
1894 , 1 broch . in

CAROND ELET
,
T ab l e s de réduct ion contenan t l a compara i son des

anc i enne s mesure s aux nouve l l e s e t d es mesu re s nouvel l e s a ux
anc i enne s . Strasbourg, Levrault , an X ,

1 vol . in-80

L a S oc i é té A lsa c ienne

(M æurs , cou tumes
,
sup ersti tions , etc . )

CH . GERARD
,

L ’anc i enne Alsac e à tab l e , 2 9 éd i t ion . Nancy , Berger
Levrault , 187 7 , 1 vol . in

A . KLENCK ,
L ’an c i en Mulhou s e à . tab l e

,
E squ i s s e de mœur s épu

la ire s . Mulhou se , Bad er ,
1856 ,

1 vol . in- 16°

PH . A . GRAND I D I ER ,
Anecdote s re lat ive s à un e anc i enn e con frér i e

de buveur s é tab l i e sur l e s confin s de l a Lorra ine e t de l ’Alsace .

Nancy
,
Hingray ,

1850,
1 vol . in

O . BERGER-LEVRA U LT ,
Le s Cos tume s s trasbourgeo i s du XV I ° et du

XVI I e s i è c l e . Nancy , Berger-Levrault , 1889 ,
1 vol . in i l l .

C . M üNDEL ,
Haeusersp rü che und Ins c hr i ften im E l sa s s . Stras sburg,

Schmid t , 1883,
1 broch . in

AU G . ST OE BER ,
Not i c e sur l e K1apperste in ou la p i erre des mauvai s e s

langue s (Revue d
’

Alsace ,

F . BLANC ,
Le s ervage dan s lespos s e s s ion s al sac i enne s de l a mai son

d
’

Au triche au XVI e e t au XVI I e s i è c l e (Revue d
’

Alsace
,

A . ER ICH SON ,
Das Duel l im al tem Stra s sburg. S trassb .

,
Bull .

,
1897 ,

1 b roch . in
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CH . GÉRARD ,
E s sa i d ’un e faun e h i s tor iqu e des mammi fère s sauvage s

del
’

Alsace . Co lmar ,
Bar th

,
187 1

,
1 vol . in

D . BOURGEO I S ,
Le s loup s dan s le va l de Liepvre au XVI e et au

XVI I e siècle (Bul le t i n d e l a Soc ié té d
’h i s to ire natur e l l e de CO I

mar
,

F . RE IBER , L
’h i sto ir e nature ll e des eaux strasbourgeo ises d e Léo

nard Baldner
,
1666 . Colmar e t S trasbou rg, Noir iel , 1888 ,

1 vol.

in

A U G .
ST OE BER

,
Sagen des E l sa s s e s nach den Volksuberlieferungen

und Chroniken . Sankt-Gal l en , Sche i t l i n u . Zollicofer
,
1853,

1 vol . in

L . LEVRA U LT
,
Proc è s de sorc e l l er i e en Alsac e

,
16 15 - 1635 (Revu e

d
’

Alsace ,

AU G . ST OE BER ,
D i e Hexenprocesse i m E l sa s s

,
b e sond er s im XV I

und im Anfang des XV I I J ahrhund er t s (Alsa t i a ,
RO D . REU S S

,
La sorc e l l er i e au XVI e et au XVI I e s i è c l e

, particuli e

rement en Alsac e
,
d

’aprè s de s document s enpart i e inéd i t s . Par i s
,

Cherbuliez ,
187 1

,
1 vol . in— 8°

R . KLE LE,
H exenwahn und H exenproz e s se i n der eh emal igen

Rei ch stad t und Landvogte i Haguenau . Haguenau , Ruckstuh
‘

l
,

1893
,
1 vol . in

H y giène p u b l i q u e ,
A ss i stance pub l i q u e

J . KR I EG ER . Bei traege z ur Gesch i ch te der Vo lks s euch en , etc . Th.
I

.

Stra s sbu’

rg,
R . Schu l tz , 1879 ,

1 vol . in

C I I . BO ER SCH ,
E s sa i su r l a morta l ité à S trasbourg, par t i e rétrospec

t ive . Strasbou rg, Si lbe rmann ,
1836

,
1 vol . in

F . \VI EG ER , Gesch ich te der Med i z i n in Stras sburg,
etc

.
Stras sburg,

T r iibne r
,
1885

,
1 vol . in

F . ST RO I I L , L
’

organ i sa t ion d e l a prat iqu e m éd i ca l e et pharma
c eu tique de S tra sbou rg dan s le XVI I e e t l e XVI I I c S l € CI€ .

Stra s
bou rg,

R . Schu ltz , 1883, 1 b roch . in- 8°

E . ST ROH L ,
Le Cons e i l d

’

hygiène de l a vi l l e de Stra sbou rgau com

mencement d u XV I I I” S tee le . Stra sbourg,
R . Schu ltz

,
1879 ,

1 broch . in

BU G . Méd ec in s e t pha rmac i ens d
’au tre fo i s à Co lmar

(Bul l e t in d u Mus é e h i s to r iqu e ,
F . KI RS C I I I .EG ER ,

Le s eaux d e Soul tzbach au XV I I" s i èc l e (Revue
d

’

Alsace ,
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J . D . HAGEN ,
Not i c e hi s tor iqu e sur l

’

Hôpi tal c iv i l de Strasbourg.

Strasbourg,
S i lb ermann , 1842 ,

1 broch . in

NAP . NI CK LÈ S , Das Sp i ta l z u Ben fe ld . Mulhau sen , Ri sl er , 1866
,

1 broch . in

J . D . HAGEN ,
Not i c e h i s tor iqu e sur l

’

Aumônerie de Sain t—Marc .
Stra sbourg,

Si lbermann , 5 . d at e
,
1 broch . in- 8°

AU G .

‘ST OEBE R ,
Di e eh emal ige E lendherberge , e i n Bei trag zur Ge

sch i chte der Stra s sburger Wohlthætigke itsanstalten (Neue Alsa
t i a

,

(T .W . ROEHR ICH ) , Das z u Stras sburg. Stra s sburg,

Schu l er
,
1843

,
1 broch . in—8°

L . SCHNEEGAN S ,
Mémoire sur la maisondes O rphel in s à Strasbourg.

Strasbourg(Si lbermann 1845 ,
1 broch . in- 8°

J .
-J . HUET ER ,

Das F und lingstift Stephan sfe ld (poème , ave c des note s
h i stor ique s ) . Stras sburg,

Si lbermann , 1810,
1 broc h . in

L angu e ,
L i t t é r a tu r e e t Bea ux-A rt s

J O E . SERRE I U S
,
Grammat i c a gal l i c a . Argentorat i , apud haerede s

L . Zetzner i
,
1629 (s ixi ème éd i t ion ) , 1 vol . in

D . MART IN , Par l ement nouveau ou c entur i e i nt er l in éa ir e de devi s
facé t i eu s ement sér i eux , etc . Strasbourg,

Zetzner
,
1 637

,
1 vol .

_

in— 12 ° T ro i s i ème éd i t ion
,
1679 .

D . MART IN , Les Col loque s frança i s et al l emand s avec une grammai re
françai se . Strasbourg,

Zetzner
,
1642

,
1 vol . in

D . MART IN ,
Complimens pour d iver s e s oc ca s ion s compose z d e

nouveau pour l
’ u sage des Allemand s . S tra sbourg,

Zetzner
,
1642

,

1 vol . in

SAM . BERNARD ,
Tab leau d es ac t ion s du j eune gent i lhomme , d ivi sé en

forme de d i a logue s , pour l
’u sage de c eux qu i apprennen t la

l angu e frança i s e . Stra sbourg, Ledertz , 162 4
,
vol . in- 12 ° (A en

tro i s éd i t ion s ) .
Eschole pour r ire , ou l a man i ere d

’apprendre l e franço i s en r i an t .
Strasbourg,

F .

-G . S chmuk
,
1683

,
1 vol . in- 12 °

CH .
,
ZW ILL ING

,
D i e franzoesische Sprach e i n Stra s sburg b is z u

i hrer Au fnahme in den Lehrp lan des prot e s tant i s ch en Gymna
s iums (Fe s tschr i ft z um 350 j aehr igen Bestehen des pre t . Gym

nasiums . Stras sbu rg,
Hei tz

,
1888

,
in

W . ST IE DA
,
Zur Gesch ichte des Stras sburger Buchdrucks und

Buchhand e l s (Arch iv fü r Ge sch i ch te des d eu t sch en Buchhande l s ,
Le ip z ig,
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H . SCHULT Z
,
D ie Be strebungen der Sprachge s el l s chaften des XV I I

J ahrhund er t s . Goettingen,
Vandenhoek

,
1888 ,

1 vol . in

L . B RUNNER , J acque s Baldé , l e grand poète de l
’

Alsace . Guebwi l l er ,
J ung,

1865
,
1 broch . in

G . V V
E ST ER M EY ER , J akobu s Bald e , s e in L eben und s e in e Werke ,

Münch en 1868 ,
1 vol . in

L . SPACE ,
E tude s sur qu e lqu e s poète s al sac i en s du moyen âge , du

XVI e e t du XVI I e s i è c l e . Stra sbou rg,
S i lbermann

,
1862

,
1 vol .

in

N . JANE E ,
Über den gekroenten Stra s sburger D ich ter Caspar

Bruelov . Pyr i t z , Gie s se , 1880,
1 broc h . in—4O .

AU G . J UNDT , D ie d ramati s c hen Aufi
’

ührungen im Gymnas ium von

Stras sburg. Stra s sburg, Schmidt , 1881 , 1 broch . in- 4 O .

H . SCHLO S SER , Johann Michae l M oscherosch und die Burg Gerold
seek i n VVasgau (Bull e ti n de l a Soc ié té des monument s h i s to
r iques d

’

Alsace ,
tome XV I ) .

CE R . SCHO LT Z E ,
Ph i lander von S ittewald . Chemni tz

, P ickenhahn,

1877 , 1 broch . in—4 °

F .
-X . KRAU S ,

Kun st und Alterthum i n E l sa s s- Lothr ingen , beschrei
b end e Stat i s t ik , etc . , tom . I - l l . Stra s sburg,

Schmidt , 187 6 -1884 .

2 vol . in

A . WO L
'
I
‘

M ANN ,
Gesch icht e der d eut s ch en Kun s t im E l sa s s . L eip z ig,

Seemann
,
1876

,
1 vol . in i l l .

R . MENAR D , L
’ ar t en Al sac e - Lorra in e . Par i s , Delagrave , 1876 ,

1 vol . in ill .

A . W . ST ROB EL ,
Verzeichniss der merkwu rdigeren Kunstler des

E l sa s s e s (append i c e de Heinr . Schre iber
,
Das M iinster z u

Stra s sbu rg,
Karl sruh e , 1829 ,

in

F . RE I BER . Le s pe t i t s maî tre s al sac i e ns (Le journal i l lu stré M c
‘

r lz
‘

ton
,

S tra sbourg,
18834 884 , in

BU G . MUNT Z
,
De que lque s œuvre s d ’art a l sac i enne s

,
cons ervée s à

Vi enne (Revue d
’

Alsace
,

I conograph i e alsatique ,
Catalogue de l a col l ec t ion d

’ e stampe s de
Ferd i nand Reiber (avec une not i c e par Rod . Reu s s ) . Stra sbourg,

Noiriel
,
1896 ,

1 vol . in-80 .

J .
- F . LO B ST E IN ,

Be itraege z ur Gesch i ch te der Mus ik im E l sa s s .
Stra s sbu rg,

D annbach
,
1840

,
1 vol . in

A . BARR RE ,
Johann Thomas \Valliser (F estschrift des prot . Gymna

s iums
,
Stra s sburg, Heit z , 1888lI
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,
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’
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’
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,
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En. ENS F E LD ER
,
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é col e lati n e de Riquew i hr (Revu e d
’

Alsace ,

1878)
J . L I BL IN

,
L ’anc i en Gymnase de Co lmar . C olmar ,

Decker
,
1865

,

1 broch . in

L . SCHNEEGAN S
,
Mémoire h i s tor ique sur l eco l e paro i s s i al e du

T emp l e -Neu f. Strasbourg,
impr . Hud er ,

1856
,
1 broch . in

L
’

A lsa ce r e ligi eu se

.\ I . S CH I CKEL É
,
É tat d e l ’Eglise d

’

Alsace avant l a Révolu t ion , tome l

(s eu l paru ) . Co lmar , Lorb er ,
1877 , 1 vol . in

(C . Le d ro i t de col l at ion laïque e t d e p atronage dan s l a Haute
Al sac e sou s l ’anc i en r égime (Revu e catho l ique d

’

Alsace
,

TH . D E B U S S IERE ,
Cu lte et p è ler inage s de la

*T rès-Sa inte—Vi erge en
Al sac e . Par i s , Plon , 1862 , 1 vo l . in

A
.
BENO ÎT ,

L
’

Alsace miracu l eu s e d ’aprè s l e s sourc e s hagiogra

phiques , 1600
- 1748 (Revue d

’

Alsace
,

L
. D ie \Vallfahrten im E l sa s s . Rixh e im

,
Sutter , 1875 ,

1 b roch . in

D AG .
FI S CHER ,

Le p è le ri nage d e Monsw i l l er (Revu e d
’

Alsace ,

1874 )
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. BE U CHO T ,
Notre- Dame d es T ro i s—Ep i s dan s la H au te—Al sac e .

Rixhe im
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Sutter

,
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1 vol . in
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SCH M I D T ,

Mémo i re d ’

un R . P . J é su i t e pour la convers ion de l a
v i l l e de Strasbourg (Bul le t i n de l ’ h i stoi re du prote s tanti sme
frança i s , Pa ri s ,

T . W . R O E I I R I C I I , M i tthe ilungcn au s de r Gesch i ch te der evange l i
sehen Ki rch e des E l sa s s e s . Stra s sbu rg,

Treu ttel u . \Vü rtz , 1855 ,

3 vo l . in
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L ,

-A . KIEFE R ,
Le gouvernement e t l e s prote s tant s d

’

Alsace (1648
Stra sbourg,

Hei tz
,
1868

,
1 broch . in

C . H . ROEGNER ,
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’ É glise prot e stante de

Stra sbourg cons id érée dan s s e s rappor t s ave c l
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R O D .
RE U S S , Lou i s X IV e t l

’

Eglise prot e s tante de Strasbourg (1685
d

’aprè s des document s i néd i t s . Par i s , F ischbacher , 1887 ,
1 vol . in

R O D .
REU S S , Document s re lat i fs à la s i tua t ion légale des prote stant s

d
’

Alsace ,
etc
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Par i s , F ischbacher , 1888 , 1 vol . in

A
.
MAE DER ,

Not i c e h i s tor iqu e sur l a paroi s s e ré formée de S trasè
bourg, et recu e i l de p i è c e s . Par i s , Berger-Levrault , 1853,

1 vol .

in

RO D . REU S S , Note s pour s erv ir à l
’h i s to ire de l’Eglise frança i s e de

Strasbourg,
1538— 1793. Stra sbourg,

T reu ttel e t Wü rtz
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1880

,

1 vol . in

A . ER ICH SON ,
E in e elsaessische Landp farre i , ge s ch i cht l i ch e M itthei

lungen üb er Hür t ighe im . Stras sburg, S i lbermann , 1872 ,
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(K . VIE RL ING ) , Gesch ich te der evangel i s ch en Kirch e in d en zur

“ehemal igen Herr scha ft Barr gehoer igen Gemeind en . Stras sburg,
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W . HORN ING ,
D' Johann Dor s ch , Profe s sor der Th eologi e z u

Stras sburg im 1 7 . J ahrhunder t , e in Lebensz euge der lutheri
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’

,
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,
1 vol . in

W . HORN ING
,
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Prof. und

Prae s e s des Kirchenconvents . Stras sburg,
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’

,
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W . HORN ING ,
D r Bal tha sar Beb e l , Profe s sor der T heo logi e und
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,
1886 , 1 vol . in
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,
1883

,
1 vol .

in
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,
1893

,
1 vol . ir.
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,
s ecundum
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1 vol . in

E . SCHE ID
,
H is toire des J u i fs d ’
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,
Par i s

,
D urlacher

,
1817 ,

1 vol . in

I S I D . LŒB
,
Les J u i fs à Strasbourg, d epu i s 1349 j u squ a la Révo l u

t ion
,
Ver sai l l e s

,
Cerf

,
1883, 1 vol . in— 18°

A . GLAS ER ,
Gesch i chte der J ud en i n bis au f d ie

Gegenwar t . Stra s sburg,
Ried e l , 1894 , 1 vol . in

X . M O S S M ANN ,
E tud e sur l ’h i sto ire d es J u i fs à C olmar (Revue de
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’

Est , Metz ,
E . SCHE ID ,
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LE PAY S

CHAP ITRE PREM IER

D escr ip tion générale de l
’

A lsace

C e n ’ es t que longtemp s aprè s la chute de l
’

Emp ire romain , dan s
les premi ère s année s du VI I e s i è c l e , que l e s contré e s s i tuée s entre
les Vosge s et leRh in se pré s entent à nou s sou s l e nom d

’

Alsa ce qu
’ e l

l e s por teront dé sormai s . Le pays des A lsec iones de l a Chron ique d i t e
de F rédégaire l e p agus A l isa c inse des Tra d itions deW i s s embourg
nou s ont conservé les forme s l e s p lu s anc i enne s de c e tt e dénom ina
t ion nouve l le

,
donnée aux parc e l l e s mér id ionale s de la Germ anie

p rem ière et aux canton s s ep tentr ionaux de la M ax im a S equanorum .

Plus tard
,
au I X e s i è c l e

,
c ’ e st l ’ expre s s ion de p agus E lisa cence

qu i prédomine 3 , à laque l l e corre spond ,
en al lemand ,

c e ll e d ’

H c lisaœ
,

pu i s d
’

E lsass . La sc i enc e é tymo logiqu e des auteur s de l
’

époque fa i
sai t dér iver dès lor s l e nom d

’

Alsace de c e lu i de l a r iv1ere d ’… ou

d
’

Ell qu i traver s e l e pays , e t c ette Op i n i on , catégor iquement affi rmée
au X I I I e s i è c l e ‘

,
est re stée dominante j u squ

’ à nos jou rs 5 . Auj our

1 . Ed . Bruno Krusch , I V , cap . 37

2 . Tra d i tiones possess ion€sque Wisenburgenses, éd . Zeuss , S pîræ, Neid
hard ,

1842 , p . 7 , etc .

3. A ug. S chricker, A eltes le Graensen und Ga ue im E lsass, S tra ssburger

S tud ien, S trassb . , T rii bner , 1884 , vol . I I , p . 305—4 03.

4 . Anna les Colma r ienses dans les M onumenta de Pertz ,
Sw ip tores ,

vol . XVI I , p . 239 .

5 . S choepfl in, A lsa tia i l lustra ta vol . p . 35 .

R RE U S S , Alsa ce .
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d
’

hu i cependan t la p lupar t des érud i t s pa tronnen t de pré férenc e une
o r igin e d ifférente du nom

,
e t veul en t que le nom d

’

A ls a c icns , ou

d
’

hommes é ta blis sur la terre é tr a ngère , a i t é té donné p ar l e s Al la
mans de l a r ive d ro i t e du Rhin à c eux de l eu rs compa tr iot e s qu i ,
les p rem i ers , pr iren t p i ed sur l a r ive romaine du grand fl euve
Mai s c e nom d

’

Al sac e s ’ e s t app l iqué , dan s le cou rs des s i è c l e s , à
d es é tendu e s terr i tor i a l e s b i en d i fférente s . S i , dan s l e s en s de l a
largeur il a toujour s répondu à l a band e de t erra in qu i remonte d es
bra s mu l tip l e s du Rhin à l a crê te d es Vo sge s ou au rebord du p la
teau de Lorra in e , i l y a eu des ext en s ion s con s idérab l e s vers l e Sud
e t p lu s encore ver s l e NOrd . Peut - ê tre , dan s son ac c ep t ion la p lu s
anc i enne

,
l e p agus A isa c inse n

’a—t—il compr i s que l a part i e moyenne
de l

’

Alsace ,
ren fermée entre l e S elzbach au nord et l

’

E ckenbach au
mid i ’ . En tou t ca s , e t dès l a fin du V I I I e s i è c l e , i l gagn e d e p l u s en
p l u s ver s l e Sud ,

et fini t par embra s s er l e Nor tga n e t une part i e du
.S

‘

untgnu ,
re foulan t ce d erni er vocab l e

, qu i au X I I e s i è c l e encore
s

’

appliqua i t au p ays j u squ a l
’

E ckenbach, au d e là d e l a Thur , Où i l
re ste d éfinit ivement fixé , pa r rappor t a l

’

Alsac e 3
.

Ver s l e Nord ,
l a dé terminat ion de l a fronti ère alsac i enne fu t p lu s

l ente e t p l u s comp l iqué e . S i d ’ a s s e z bonne h eure une par t i e du
Sp irgau fut cons idérée par c e r ta i n s au teur s comme appar tenant à
l
’

Alsace ,
i l se trouve d ’ au tre s géographe s pour mainten ir en p l e i n

XVI I e s 1ecle le s front 1eres de l
’

Alsace propremen t d i t e à l a l i s i ère
s ep ten tr ional e d e l a Forê t—Sainte de Haguenau , à la Zornet à la Mod er ,
en même temp s qu

’ i l s ne lu i l a i s sa i en t pas d épas s er au Sud l a Thur ,

l a banl i eu e d ’

Ensisheim e t l a forê t de l a Hard t ‘. Aprè s que les
trai té s de Westphal i e euren t p lac é Landau , comme les au tres vi l l e s
de l a D éeapole ,

sou s la suz era ineté d e l a Franc e
,
l
’

0p inion pub l iqu e
s
’

hab i tua peu a p eu à r eport er la vér i tab l e front i ère de l
’

Alsace des

bord s de l a Lauter à c eux de l a Quei ch .

’

\I a is offic i e l l ement c e d er

1 . \V . H ertz , D eutsche S age im E lsa ss (S tuttgart , p . 14 et surtou t
Ch. Pfister, Le d u ché mé roc ingien d

’

A lsa ce (Nancy , p . 6—1 . Nous ne
men tionnons que pour mémoire l

‘

opin ion ém ise au X \
’

l ° sièc le par plusieu rs
é cri va ins , par S é bas tien M ii nster. entre autres , qu i dériva ient E lsa ss de
Ed clsa ss ,

terre des nobl es ou quasi nob le assiette comme d i t le tra
ducteur d u géographe su isse , p . 513 .

2 . S chricker, op . c i t . M . P fi ster se prononce contre cette é tendue plus res

tre inte ,
sans me conva incre entièrement . J e doute que le souvenir de la

v ie il le fron tière roma ine , marqu é e pré c isément à l
‘

Eckenbaeh entre la Ger
manie et la S équana ise . a i t d isparu de si bonne heure .
3. Vers le sud égalemen t les l im ites d u S undgau restèrent longtemps Ilot
tantes

, par rapport a la Bourgogne , la S u isse e t la F ranche—Com té .

4 . Rèimpmssiou d e la P a negyr is Ca rolina de J é rôme Guebwiler, faite à
S trasbourg en 1642 , p . 12 .
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n ier tracé re sta longtemp s suj e t à l i t ige . Encore en 1 702
,

'

un
mémoire dre ss é par l

’

intendant d
’

Alsace avouai t qu
’

à l a vér i té les
borne s de l ’Alsace du cô té de l’Allemagne n

’

ont pas encore e s té b i en

préc i sément decrittes ny l imi tée s 1 La que st ion venai t à p e ine
d

’ ê tre tranchée quand la Révo l u t ion efi
’

açait l e s v i e i l l e s front i ère s e t
l e s tra i té s sol enne l s qu i l e s avai en t é tab l i e s .

I l n e saura i t c ependant y avo i r de doute sur l
’

acc ep tion à donner
au nom d e l

’

Alsace , alors qu
’

on l ’ emp lo i e au XV I I e s i è c l e , dont nou s
avon s s eu l à nou s oc cup er i c i . C

’ e st b i en de l ’ en semb l e du t err i to ire ,
s ’é tendant de Belfor t à Landau , dan s l

’ i ntér i eur des terre s , et de
Hun ingue à Guermersheim

,
l e longdu Rhin , que l

’

on entend par l er
e t la géographi e offic i e l l e du t emp s i nd ique n e ttement s e s contours
en d i sant que - l a p rovin c e d

’

Alsace e s t s i tué e en tre l ’Allemagne ,

dont el l e e s t séparée par l e Rh in , l a Su i s s e qu
’ e l l e confi ne par l e s

t erre s du canton e t evesché d e Basl e , la pr in c ipauté de M ontbelliard ,

la Franch e— Comté , l a Lorra ine , l a Sarre , l e duché de Deux- Pont s ,
le Palat inat e t les terre s de l ’ evesché de Sp ire 3 S i e l l e se tromp e

qu e lque peu dan s l
’

évaluat ion de l a superfic i e d e c e terr i to ire , c
’ e s t

mo in s à cau s e du peu de pré c i s ion des front i ère s que parc e qu
’ e l l e

négl ige l e s terra in s improduc t i fs e t n e s
’ in tére s s e guère aux forê t s

e t aux montagne s ‘. La seu l e mod ific at ion notabl e i ntrodui t e d epu i s ,
dan s c e tte dé l imi tation trad i t ionn el le a été l ’œuvre de l a Révolu t ion

pour des ra i sons d ’

ordre pol i t ique et r e l igi e ux , c e l l e- c i a réun i a
l ’ anc i enne Al sac e les t err i toire s du b ass in de l a Sarre or i enta l e

, qu i

continuent à fa ire par t i e de l a Bas s e —Al sac e ac tu e l l e , aprè s avo ir été
fondu s dan s l e dépar tement du Bas -Rhin , s an s avoir j amai s appa 1
tenu jad i s à la provinc e d

’

Alsace .

La géograph i e général e de l
’

Alsace e s t une d es p l u s s imp l e s sur
toute la carte de l ’Europe . Son t err i to ire oc cup e l a mo i ti é occ iden

tal e de l a grand e val lé e du Rhin moyen , ren fermée entre l e s contre

1 . M émoire sur l
’

A lsa ce, 1702 , fol . (M anuscrltde la Bib liothèque de la
vi lle d e S trasbourg) .
2 . La Grange , M émoire sur l ’A lsa ce, 1698 . fol . 1 1 . I l existe de nombreuses
copies d e ce mémoire ; j e citerai d ’après cel le qu ’

a faite l ’archiviste X avier
Horrer, en l

’

enrichissant d
’

add itions multipl es, et qu i se trouve a la Biblio
thèque municipale de S trasbourg.

3. M émoire d e 1702 , foi . 1 . 8 1 P . D uval , dans son volume assez rare .

L
’

I ta lie et l
’

A l lemagne, d éd iées t
‘

i M . d e La moz
‘

gnon, etc . (Paris , chez l ’au
teur, 1668 , in

—16 l , d i t , p . 157 On conna î t sous le nom d
'
A lsace toute la

région qu i se trouve d eçà et delà le Rhin, entre la Lorraine , la S u isse , la
S ouabe, etc . , c ’est qu ’ il y comprend le Brn au

,
chose assez naturel le,

pu isque l
’

intendant d
’

A lsace ré sidai t en ce moment à. Brisach .

4 . C
’ est pourquoi La Grange ne donne à l ’A lsace que 4— 5 l i eues au plus »

de largeur (fol . Horrer constate qu ’

i l néglige les montagnes.
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fort s des Vosge s e t de l a Forê t-No ire , qu i ont é té pr im i t i vement ,
san s doute , une s eul e e t même chaîn e , s éparé e longi tud inal emen t
par une fi s sure é l argi e de p l u s en p l u s L e voyageur qu i d e s c end
par l a vo i e ferrée de Bâl e à Stra sbou rg, p eu t sa i s i r d

’

un coup d
’œ i l

l e carac tère général d e no tre p rovinc e , son profi l abrup t d e sc endan t
d e l

’

O uest ver s l e fl euve
,
ave c sa tr ip l e zon e j uxtapo sé e de mon

tagnes , d e co l l in e s , e t de champ s ou d e p ra ir i e s . La p l a i ne , p l u s ou
mo in s large , de quatre à s ep t l i eu e s environ , se pr é s ente p late , un i
forme de Bâl e à Lauterbourg,

sur une é t endue de d eux c ent s ki lo
mètre s tantô t couver te de c éréa le s e t d ’au tr e s cu l tu re s

,
la où p ré

domine le loe s s rhénan
,

‘

tantô t pré s entant les d ern i ers r e ste s d e s
va ste s forêt s d ’autre foi s , r édu it s à de maigre s ta i l l i s , la où le Rhin
lu i —même et s e s affl u en ts vosgiens ont re couver t de sab l e e t de gra
vi er l e l imon p r imi t i f p lu s fer t i l e 3 . Au -d e s su s d ’ el l e

,
s e d re s s ent l e s

cot eaux e t l e s mame lon s de l a p la i n e , l e s uns
’

m is en cu lture d epu i s
un temp s immémor i a l , l e s autre s r e couver t s de vignob l e s ou de
châta igni ers , e t dominé s à l eur tour par la chaîne des Vo sge s , qu i
forme la l im i te au couchant , ave c s e s forê t s épai s s e s , et , dan s s e s

part i e s les p lu s hau te s , ave c s e s c ime s arrond i e s , dénudée s par les
b i s e s h ivernal e s , dont les pâturage s alp e s tre s nourr i s s ent en été de
nombreux troup eaux
C e n ’ e s t pas d

’ h i er s eu l emen t que l
’

Alsace e st s igna lé e comme
l ’ un d es plus a ttrayant s parmi l e s c anton s montueux de l

’

Europe

c entral e
,
s inon comme l e p l u s charmant d e tou s 5 Dè s le mil i eu

du XVI e s i èc l e , l e c é l èbre géographe Séba st i en Mun ster en donnai t
une d e s cr ip t ion enthou s i as te dan s sa Cosmogr ap hie , Où i l affi rme

qu
’ i l n ’y a po i nt encore une au ltre région en toute l a Ge rmani e

qu i pui s s e ou doibve e s tre compar ée au pays d
’

Alsac e Au
XVI I e S tee le

,
m ême aprè s l e s terr i bl e s déva s tation s de la l u t te tren

tena ire
,
au mi l i eu d es guerre s inc e s san te s du règne de Lou i s X IV ,

e l l e n e fa i sa i t pas une impre s s ion mo i n s agréab l e aux v i s i teur s du

1 . A . l l imly , F orma tion ter r i tor i a le d es Eta ts de l
’

E ur0pe centra le,

p . 102- 103.

2 . La pente entre Colmar et S trasbourg est d
’une soixanta ine de mè tres,

Colmar se trouvant à 200mètres, S trasbourga 140mètres envi ron au -dessus
du n iveau de la mer .

3 . Voy . sur la gé ographie phy sique d e les ouvrages de Charles
G rad ,

Heima t ç /sande (Colmar, 1878 . in e t l
’

A lsa ce (Paris , 1889 ,
in—fol . )

4 . Le bal lon d e Guebwi ller, le plus eleve d e tous ces sommets , atte in t
1426 mètres .

H imly , F orm a tion ter r i tor ia le , 1 . p . 10

6 . La Cosm ogra ; :hie universelle , nour cl lemcnt tr a ns la tc‘e . Baslc , Henrie
pe tri , 1532 ,

fol . , p . 51 1 .
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donne une or i entat ion suffi sante pour l e s contrée s de la p la i ne et
les val lé e s extér i eu re s latéral e s . Mai s l e mas s i f même des Vo sge s ,
encore trè s p eu vi s i té e s , v est mal d e s s iné , e t les mamelons régu li
qu i l e compos en t sont d es s igne s purement conventionne l s . On

savai t san s dout e que d e hau te s montagne s , app el é e s de tout e
anc i enneté l e s Cha umes

,
d edan s l e s mont s des Vôges formai ent

un mur séparan t le duché d e Lorra ine de l a p la i ne d
’

Aulsay ,
è s

sommet s d e sque l l e s sont de b eaux gazon s et r i c h e s p âturage s , qu i
ne manquent en fontai ne s , l e s p lu s be l l e s et l e s p lu s abondan te s

qu
’

on pu i s s e dé s ire r 1 mai s
,
sau f l e s marcaires et . l e s cha s s eurs

e t p eut - ê tre que lque s cohtrebandiers ,
nu l n e songea i t à e s c alad er

c e s c ime s
,
n i sur tou t à fixer l e s contours de . c e s r égions p erdue s .

L
’

aumônier mi l i ta ire i r landa i s , le P . Thomas Carve
, qu i traver sa

c e s contré e s vosgiennes p endant la guer re de Tr ente An s
, en

su ivant l e s troup e s impér i a l e s d e C o lmar à Rem iremont , par l e avec
un e e sp èc e de t erreu r du sp ec tac l e admirab l e qu

’

ofl
’

raient c e s
horr ib l e s montagne s couvert e s de ne ige à l eur sommet , de

moi s sons à mi— cô te , d e verger s e t d e p ré s à l eur ba se 2 .

C e s ent imen t d ’

effroi p er s i sta longt emps en core e t j u squ e ver s l e
m i l i eu du s i è c l e su ivant*; pou r l

’

époqu e qu i nou s oc cupe , nou s
n ’avon s r encontré de d e scr ip t ion tant soi t peu coh érente des

montagne s d
’

Alsace que dan s l a T ap ogr ap hie d
’

I chtersheim
,
c i té e

tou t à l ’heure , e t don t l
’ auteur ava i t san s dou te gravi lu i —même

autre fo i s les hau teu rs du Bal lon de Guebw i l l er e t du Hohneck ‘.

On cro i t s en t i r comme un r e s souven ir de s a lo i nta in e j eune s s e dan s
l e s l igne s qu

’ i l consac re aux hau te s montagne s » , par t i cu l i èremen t
à c e l l e s qui sont en arr i ère des val lé e s d e Munster , d e Murbach e t
de Sa int-Amari n , Elles s ’é l èven t , d i t- i l , s i hau t dan s les a i r s qu

’e l l e s
n e dépas s en t pas s eu l ement les c ime s environnante s , mai s p énètren t
j u squ e dan s l e s couch e s supér i eu re s d e l

’atmosph ère ; où l
’

on p eu t
aperc evo i r que lque fo i s ave c bonheu r au - de s su s d e so i le p l u s beau
c i e l du mond e , tou t b l eu , tand i s qu

’

on vo i t en m ême temp s , ave c
terreur e t s tupé fac t ion , à s e s p i ed s , s

’

é chapper des nuage s , un

1 . D escription manuscrite de 1594 , de T hierry A l ix . pré sident de la Chambre
des comptes de Lorraine , cité e par Grand id ier , Œuvres inéd i tes. vol . VI ,
p . 29 .

2 . I tinera r ium R . D . Thonne Ca rre (M oguntiæ, Heyll , 1639, p . 145

146 .

3. D ans la d escri pt ion d e l
'ascension d u Ballon d e Guebwil ler fa ite par

l
’

archéologue A nd ré S i lbermann , en 1745 , on parle de la c ime verti gi
neuse (S cha uereoller S e/wi tel ) d e la montagne . F riese , H t

'

st0r ische

(S trassburg. 1802 , 2 .

4 . I chtersheim ,
I I , p . 3 . S on pè re avai t é té ba i l l i de S a int-Amarin.
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dé luge d
’ eau avec de l a grê l e e t des é c la ir s

, qu
’

on en tend le ton
nerre , et qu

’

on se rend comp t e a in s i d e l a pu i s sanc e d e D ieu dan s
l a I l y a là hau t soi t de va s te s forê t s

,
so i t des pâturage s .

L
’

hérbe y pou s s e , drue , entremê lée d e gent ian e s , de bouton s d
’

or

et de toute s sort e s de fl eur s , rouge s , b lanc h e s , brune s et j aune s ,
a in s i que de rac ine s e t d ’herbe s préc i eu s e s ,
Mai s de pare i l l e s d e s cr ip t ions sont rar e s e t de toute s l e s c ime s
nombreu s e s que les manu el s de géograph i e mod erne s et nos car te s
ac tu e l l e s énumèrt d epu i s l e col de Vald i e u j u squ

’ à la fron t i ère
d e l a Bavi ère rhénane ’ , i l en e s t b i en peu qu e l

’

on trouve men

tionnées au XVI I e s i è c l e , e t c e n e sont pas l e s p lu s haut e s . Le s col s
é ta i ent naturel l ement m i eux connu s , pu i squ e c

’

é ta i t en les traver san t

que s
’

opérait en par t i e l e trafic du s e l , du bé ta i l e t de quelque s
autre s marchandi s e s entre l ’Alsace e t l a Lorra ine . Mai s i l faudra i t
s e gard erde cro ire qu

’ en c e s t emp s— l à l e s nombreux ch em in s ouvert s
depu i s dan s l a chaîne des Vo sge s , par l

’ar t des ingéni eurs , pour
l e s b e so i n s du commerc e , exi s ta s s en t déj à , ne fût—ce qu

’

à l ’ é ta t

pr im it i f. Le s pr i nc ipaux pas sage s pour entrer du costé de Franc e
en Al sac e

,
d it l e Mémo i re de 1702 , e t pour y condu ire des armé e s

e t des vo i tu re s , sont c e lu i d e la val lé e de Sain t—Amar i n qu i entre

par Bus sange t de l à à Thannes ; l e va l de L i èvr e e t de Sain te
Mar i e- aux -Mines , qu i abou ti t à S chelestad t ; l a grand e rou te de
Par i s à Stra sbourg,

en pas sant à Phal sbou rg e t de l à à Saverne .

C e s d eux d ern i er s pa s sage s sont bon s et l e d ern i er est mei l l eur

que l
’ au tre . I l y en a un quatr i ème qu i pa s s e de Bitsche à l ngw i l l er

e t Haguenau ; l e d erni er e s t c e l u i de l a va l lée de Deux—Pont s qu i
vi ent par Annwiller à Landau ? En d ehor s de c e s tro i s grande s
route s , l e col de Bus sang,

c e lu i de Sainte -Mar i e - aux -Mine s e t l a
d e s c ente de Saverne ä par lesqu e l l e s tant d e foi s des armée s ont fa i t
i rrupt ion dans la p la ine a l sac i enn e au XVI I

e s i èc l e
,
i l ex i sta i t san s

dou te encore d
’autre s pas sage s , mo in s fréquenté s , mai s su ivi s

pourtant par l e s trafiquants d
’

Alsace e t parfo i s au s s i p ar que lqu e
troup e de hard i s par t i san s , avide s de but in , et que n

’

effrayait pas

une e scalad e pro longée . On p eu t m entionner l a Scherhol ou l e col
du Pigeonni er , prè s deWissembourg,

le pa s sage de l a Pet i t e -Pi erre ,

1 . Ch . Grad , O rographie d e la cha ine des Vosges (Revue d
’

A lsa ce, 1877 ,

p .

2 . M émoire de 1 702 , fol . 4 8 13. Ces ind ications se trouvent d ’ai l leurs d é j à
chez La Grange ,

fol . 13.

3. Le col d e Bussangest à 722 mètres . celui de S ainte—M arie à. 780mètres,
la monté e de S averne a 428 mètres au -d essus d u niveau de la mer.
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l e ch em in de Mutz ig par l e D enon
,
l e col du Bonhomme sur tout ,

qu i s erva i t au transpor t du sel de Lorraine
,
e tc

.

‘

Le s contre for t s d e la chaîn e pr i nc ipal e , about i s san t à la p la in e
é ta i ent m i eux connu s , c e la va san s d ire . Là s

’

éleva ient encore ' au
XVI I e s i èc l e d ’a s s e z nombr eux chât eaux

, don t qu e lqu e s -u ns n
’

ont
d i sparu que d an s les guerre s inc es sante s qu i ravagèren t l

’

Alsace de

1630 à 1680, e t qu i r e stai en t en communi cat ion su ivi e ave c l e s

populat ions voi s in e s . C el l e s - c i venai ent p rendre d
’ a i l l eur s d an s les

forê ts qu i re couvra i ent alor s e n maj eure par t i e c e s chaînon s
latéraux

,
l eur s bo i s de construc t ion et d e chaufi

’

age ; cett e explo i

tat ion formai t une d es pr i nc ipal e s r i c h es s e s du pays , e t comme
el l e é ta i t âprement d i sputé e entre les s e igneur s , grand s e t p e t i t s , et
l e s communauté s rural e s envi ronnante s , on comprend que c e tte
région vosgienne moyenne é t a i t i nfiniment m i e ux exp loré e que l a

prem 1ere . Aus s i a- t- e l l e l ai s sé une t rac e autr emen t cons id érab l e
d an s la l i t térature contempora in e . Nou s n

’ avon s pas à nou s oc cuper
en ce moment d e son exp lo i ta t ion indus tr i e l l e e t commerc i a l e , n i
de s a valeur égal emen t cOnsid érable au poi nt de vue de l ’é l ève du
bé ta i l ; i l en s era qu e s tion p lu s tard .

Le s forêts actu e l l e s de l
’

Alsace
, pour con s idérab l e s qu

’ e l l e s
so i en t , n e cons t i t u ent p l u s qu

’ une faib l e par ti e d e c e l l e s du XV I -8

et du XVI I e s i è c l e . Les p l u s é t endue s , c e l l e de l a Hard t dan s la
Haute—Al sac e

,
l a Forê t -Sainte au nord d e Haguenau , le Biemvald

au nord de l a Lau ter , n e sont p l u s que l e s d ébr i s de c e qu
’ e l l e s

é ta i ent autre foi s . Eu 1698 ,
alor s qu

’ e l l e
’

ava i t ”

déj à é té exp lo i tée à
outranc e

,
l a forê t d e l a Hard t ava i t encore hu i t l i eu e s d ’

é t endu e sur
tro i s de largeur ,

c e l l e de Haguenau quatre l i eu e s de long sur c i nq
de la rge , l e Bienwald à peu prè s la même é tendue ’ . C el le s de l a
montagne , moin s commod ément s i tuée s , pr ivée s p re sque partout
des chemin s d ’ exp loi ta tion n éc e s saire s , ne s erva i en t guère que pour
l e gl andage ". On nou s repré s ente c er ta i ne s région s comme une
forê t pre sque cont inu el l e e t for t épa i s s e de sap in s , p eup lée d

’une

grand e quant i té de vena i son e t m ême d
’an imaux dangereux e t où

« l
’

on n e p eu t march er qu
’

à l a fi l e
,
entre des montagne s tou te s

1 . La Grange , fol . 13. Voy . auss i Grad , Op . c i t . (Revue d
‘

A lsa ce, 1877 ,

p .

2 . La G range , fol . 14 .

3. Encore en1702 on se pla ignaitdans le M émoire officiel , d é j à c ité . qu ’on
n'ava it tou jours pas trouvé le moy en de rend re ces excel lents maté riaux
aux ports d e S a M a j esté (lol .

4 . M émoi res d e d euæ voyages en A lsa ce, publ iés par J . Coud re
(M ulhouse , 1886 , p. 40.
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h ér i s s ée s de sap in qu i d éroben t le _ j our e t l a vu e du c ie l 1 A côté
du sap i n dont l e s var ié té s d i ver s e s s emb l en t avo ir con s t i tué pr i nc i

palement les forê t s des hau teur s , du mo i n s dan s la Hau te -Alsa c e ,
l e chêne e t l e hê tre y t i ennen t l a p l ac e pr i nc ipa le , l e p rem ie r sur

tout
,
d i sparu de nos jours en b i en d es endroi t s

, par su i t e d
’une

exp loi tat ion in inte l l igente c
’ e s t lu i qu i é ta i t l

’ arbre favor i de nos

ancê tre s , à c au s e de la nourr i ture abondante qu
’ i l fourni s sa i t aux

troupeaux i nnombrab l e s de porc s mené s à la gland ée . Le s mon

tagnes qui s éparent l
’

Alsace de l a Lorra in e sont couv er t e s d ’une
i nfini té d ’arbre s , de ch e sne s b eau x e t excellens pour l e s ervi c e de
l a mar i ne , su ivant l e rappor t qu i a e sté fa i t par des gen s hab i l e s que
l
’

on a envoyé l e s v i s i ter à c ett e fin . I l s ’y trouve au s s i quanti té de
sap i n s qu i portent j usqu es à s ix-vingt p i ed s de hauteur

’
. Le s orme s

et le s érab l e s , l e châta igni er ,
l
’

i f e t l e su reau , t e l l e s sont l e s au tre s
e s senc e s fores t i ère s mentionnée s par nos sou rc e s du XVI I e s1ec le

Ces va ste s forê ts , tant c el l e s des Vo sge s que c e l l e s d e l a p la in e ,
é ta i ent h ab i tée s a lor s par une foule

'

d e bê te s sauvage s dont un b i en

p e ti t nombre s eu l ement s e re trouve encore aujourd ’hu i d evan t l e
fu s i l des chas s eur s d ’

Alsac e . L
’

urochs e t l e b i son
,
l ’é l an et l e bou

quetin des Alp e s que chas sai ent les ro i s mérovingi en s aux a l entour s
de l eurs vi l la s d e Kirchhe im e t de Rouffach , avai en t d epu i s long
temp s d i sparu au XVI I e s i è c l e Mai s l ’ours brun vivai t encore en
a s s ez grand nombre sur l e s fl anc s abrup t s du mass i f du Hohneck ;

i l déva stai t l e s vignob l e s de T hann e t d e s c enda i t en 16 75 j u squ e
dan s la val lée d e Barr Le loup n 1nfestait pas s eu l ement l a mon

tagne , mai s c ircu la i t par band e s dan s la p la i ne et p éné tra i t même
dan s l ’enc e int e des v i l l e s fortifiées 6

. En fa i t d e c arnas s i er s mo in s
danger eux , l e cha t sauvage , l e lynx , l e r enard ,

l e b la ireau
,
la mar

tre s e rencontrai en t en grand nomb re . De s troup e s d e ch evaux sau
vages erra i ent sur l e s haut s p l ateaux lorra in s et l e ver sant oc c id enta l
des Vosge s , au s s i d iffi c i l e s à prendre , à ce -

qu
’

assure l e bon Elisée
Roeslin, que les c erfs l e s p lu s rap id e s 7 , égal ement for t nombreux

M émoires d e clause voyages , p . 117 .

2 . M émoi re de 1702 , fol . 3 A .

3. I chtersheim ,
I , p . 2 .

4 . S i tant est qu ’i ls y aient jamais é té . M . Bleicher (Les Vosges , p . 214 )
n

’

admet pas. en désaccord sur ce point avec Ch . Gé rard , que l ’é lana i t existe
en A lsace , même au moyen âge .

5 . Gé rard . F a une his tor ique d
’

A lsa ce, p . 1 11-1 12 . Le dern ier ours ne fut
tué\ qu

’

en 1755 d ans la vallé e de M ü nster .

6 . H ecker, M unster im Gregor ientha l , p . 170.

7 . Gérard , p . 277 . S peck1in,dans sa carte d e 1576 inscri t aussi sur la crête
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au XVI I e S i ec l e ‘. Alor s comme aujourd ’hu i c ep endant , l e s d eux
hôte s l e s p lu s répandu s de nos forêt s é ta i ent le

'

chevreu il e t l e s an

glier ,que l e s h écatomb e s desgrande s chas se s d
’alor s (nou s y rev ien

drons ai l l eur s ) ne parvena i ent pas à d éc imer ’
. Encore vers l e

mi l i eu du s i èc l e
,
c e gib i er fo i sonna i t au po i n t qu

’

on en voya i t des
band e s enti ère s s e baigner dan s les r ivi ère s

,
as s ez p rè s des por te s

des v i l l e s pour qu
’

on pû t les ob server et l e s comp t er à lo i s ir 3
. Le s

l i èvre s abonda i en t ; les coq s de bruyère , s i rare s de nos jou rs , é ta i ent
un gib i er fréquent au débu t du XVI I I e s i èc l e et l e fau con

,
l ’autour

e t l e gerfau t fa i sa i en t alor s une guerr e i nc e s san te aux hôte s ai lé s
inofi

’

ens i fs de l a forê t

g2 . COUR S D
’

EAU

De c e s col l i ne s bo i sée s , de c e s montagn e s p lu s hau te s et qu i pa
ra issa ient s i impos ante s aux rare s tour i ste s de l ’ époqu e , descen
daient ver s la p l a i ne des cou rs d

’ eaux nombreux
,
mai s de minime

importanc e , qu i s e d i r igea i en t pre squ e tou s , d
’une cour s e p lu s ou

moi n s ob l ique , so i t d ire c tement ve r s le -Rh in
,
so i t ver s I ’ l ll

,
son

p r i nc ipal tr ibu tai re en Al sac e . Avant de d ire un mot de ces mod e s
t e s aflluents vosgiens , i l fau t donc p arl er du grand fl euve qu i sepa
ra i t l ’Alsace du re s te du Sa in t -Emp ire romain , mai s en l u i offrant

par contr e l a vo i e de communi cat ion la p lu s rap id e e t la mo i n s d is

pend ieuse ave c l e d ehor s .

L e Rh in
, qu i longe l e t err i toi re a l sac i en de Hun ingue à Lau ter

bourg,
con s erve un e a l lure pré c ip i té e p endant pre squ e tou t c e par

cours
,
l a p ent e é tan t for t rap id e de Bâle à Neu f- Br i sach , e t trè s

ac c entu ée encore j u squ
’à l ’ embouchur e de I ’ l ll prè s de Strasbourg;

le courant n e prend une al lure un peu p lu s modérée qu
’au d e là de ce

po int j u squ
’à la fronti ère a l sac i enne

C ’ e s t une d e sc ente de c ent trent e—c i nq mètre s environ que l e s

d es Vosges la légende M enig wi ld e pf er t . A près la guerre de T rente A ns
on n

‘

en entend p lus parler .

1 . Gé rard , p . 340.

2 . En une seule chasse , faite en 1627 d ans la forêt de la Hard t, l'archiduc
Léopold fit abattre si x cents de ces pachyd ermes .

3 . P . M alachie T sehamser, Anna les d e Tha nn (année vol . I I , p . 519 .

4 . I chtershe im , I , p . 1 .

5 . M erian , Top ographia A lsa tice , F ranckfurt . 1644 , p . 3 .

6 . Le n iveau du R hin à Hun ingue e st à 240mètres au -d essus d u n iveau
d e la mer, de 195 m . a Neut-Brisach , d e 135 m . a la Wan tzenau , près
S trasbourg,

d e 104 m . a Lauterbourg. Ch. Grad , Revue d
’

A lsa ce , 1877 ,

p . 247 .
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mas se s d ’ eau pu i s sante s , venant de la front i ere su i s s e , ac comp l i s
s ent sur une é tendu e d ’

un peu p lu s de d eux c ent s k i lomètre s .
I l n e

fau t pas oub l i er c ep endan t que le Rhin n
’

é ta i t pas a lor s r e s s erré
partout , comme i l l

’ e st aujourd ’hu i
, par d es end iguement s continu s ,

qu i , l
’

empêchant d e répandre à dro i t e ou à gau ch e le sup erflu de
s e s eaux

,
ac c entu ent de beaucoup l a c é lér i té de s a march e et ren

d ent ac tu ell ement son cour s sup érieùr en Al sac e inut i l i sab l e pour
tou t trafi c et toute communi cat ion s u iv i e . Au XV I I e s i è c l e

,
l a nav i

gation rhénane é ta i t encore pos s ib l e j u squ
’ à Bâle

, b i en qu
’

exposée

à des embarras sér i e ux . Le Rhin s erva i t a lor s comme de r empar t
à l ’Alsace contr e l e s in su l te s de s e s vo i s i n s en t emp s d e guerre
mai s on s ignalai t en même t emp s l a d ifficu lté de r emonter son

cour s
,
et par t i c u l i èrement en été , lor s de l a fonte des n e ige s dan s

l e s montagne s de la Su i s s e e t des p lu i e s , qu i l e font débord er e t
enfl er d e s ix à s ep t p i ed s en d eux foi s vingt-quatre
M ême à l a d e s c ente , l a c ircu lat ion y é ta i t réputé e trè s dangereu se ,
à cau se des arbre s qu

’ i l roul e et qu i s
’

arrestent d an s son l i t 3

S
’

é talant au large dan s l e s t erre s bas s e s du Sundgau e t du Br isgau ,

et p lu s en core sur c e l l e s de l a Bas s e -Al sac e
‘ e t du margravi at de

Bad e
,
s e s bras tor tueux encadra i ent par tou t l e cour s p r inc ipal du

fl euve
,
formant des î l e s i nnombrab l e s et d

’

é t endu e trè s d i ver s e .

Depu i s Huningu e j u squ a For t -Lou i s , i l y a peu d
’ endro i t s , di t

un e de nos sour c e s , où l
’

on voye l a largeur ent i ère , d
’une r ive à

l ’ au tre
,
à cau s e d es bo i s qu i cro i s s ent dan s c e s i s l e s

Malgré son cours rap id e , i l é ta i t for t poissonneux,

'

e t l e s carpe s
e t les broch et s du Rhin , l e s saumon s e t les e s turgeon s mons tru eux
qu i en r emontai ent l e cour s é ta i en t connu s au lo i n Dan s l e s î l e s
boi sée s gî ta i en t des co loni e s de c a s tor s , a s s ez nombreu s e s pour
fourni r encor e au d ébu t du XVI I I e s i èc l e un rôt i for t appré c ié “

.

Le s inondat ions fréquente s du fl euve couvra i ent l e s t er re s adj a
c entes d

’

un sab l e qu i l e s rend stér i les ;
'

sur tou t dan s l a H aute
Alsac e , du costé d e l a forê t de l a H art

,
i l empor t e les r i vage s et

change souvent de l i t Sans dout e l e s chronique s du XVI I e s ièc l e
ne nou s re latent p l u s d

’au s s i cu r i eux boul evers em ent s que c eux
du moyen âge , où l e s capr i c e s du Rhin tran spor t è rent Br i sac h de

1 . La Grange , fol . 2 .

I d … i bùL

M émoire de 1702 , fol . 2 A .

I bid . , 101 . 2 B .

Chronique d e T ra usch , publi é e par L . D acheux , p . 47 .

G é rard , F a une histor ique, p . 237 .

La Grange , to]. 2 .

-
I
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O
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l a r ive gauche à l a r ive dro i t e , aprè s en avo ir fai t pour un temp s
une île au m i l i eu d es eaux ‘, et englouti rent la r i c h e abbaye de Honau ,
pu i s la vi e i l l e vi l l e de Rh inau,

au X I I I" e t au X IVe s ièc l e . On ne v it

p l u s , à l
’

époque dont nou s par lon s , les eaux d u fleuve p én é trer
j u sque dan s l e s rue s de Strasbourg,

comme i l é ta i t advenu p lu s i eur s
fo i s

,
d eux c ent s an s p lu s tô t Ma i s trop souvent l e s commune s r ive

ra ine s furent menacé e s ou même d é tru i te s au XVI I e s i è c l e 3 et encore
au XV I I I e s i è c l e e t l e s dégât s é ta i en t par fo i s trè s con s idé rab l e s 5 .

Quant à une répre s s ion sys témat ique e t régul i ère de ces i n curs ion s
s i fréquen te s des hau te s eaux ,

on n
’

en r encontr e po i nt de trac e avant
l ’ é tab l i s s ement de l ’ adm in is trat ion frança i s e . San s doute des travaux
de prot e c t ion é ta i en t entrepr i s à c erta in s endroi t s ; ain s i les O ber

ba uherr en d e l a Répub l iqu e d e Strasbou rg surve i l la i en t durant tou t le
XVI I e s i è c l e l e s d igue s de l eur ban l i eu e “,et dan s d

’autre s local i té s en
core ou rencontre trac e d e travaux analogu e s 7 , mai s i l ne s e fa i sa i t au
cun effor t comp l e t ni

' commun pour d é tourner l e danger . C e sont l e s
i ntendant s d ’

Alsace au XVI I I e s i èc l e qu i ont eu l ’honneur d
’ entre

pr endre la grand e lutt e , continu ée j u squ a nos jours , contre le fl euve
s i menaçant pou r l e s v i l lage s é tab l i s sur se s bord s e t n e donnant

po in t de re lâch e aux hab i tant s c e sont eux qu i , pour mettre fin à
d es irrup t ion s r ép é tée s , ont imagi né , comme l

’

écr ivait l ’un d
’ eux

vers d e con stru ire non s eu l ement des ép i s e t des d igue s , mai s
à barre r des b ra s ent i ers du fl euve a s surant

,
i l est vra i la sé

cu rité de l ’ agr ic u l tu re aux d ép en s du commerc e fluvia l .
Aprè s avo ir par lé du Rhin , i l n e re s te p lu s à nommer , comme

1 . A u l X °
siècle . Voy . Rossmann et Ens, Geschichte d er S ta d t Breisa ch

(F ri bourg. p . 42-43

2 . H egel , S tra ssbu rger Chroniken,
vol . I I , p . 866 .

3 . En 1651 , une violente crue d u Rhin envahit le vi l lage d ’

O fîendorf près
Bischwi l ler. d ans la Basse-A lsace . Le pasteu r d e la local ité . Qu irin M o

scherosch , frère d u poè te satirique. en a conservé le souven i r dans une pièce
de vers inscri te au registre paroissial . (Nouvel le Recué C a thol ique d

’

A lsa ce ,
1883-84, p .

4 . Le vi l lage d e K uenhe im d isparut ainsi en 1 766 : Voy . S ouvenirs de

J . F . A q/ schlage r . pnbl ié 5 par Rod . R euss . S trasbourg. 1893, p . 6 .

5 . Le P . M alachie T sehamser d i t qu‘en 1649, l
’

inondation du fleuve causa
en H aute -A lsace pour plus d e cent m i l l e é cus d e dommages . Anna les ,

vol . I I , p . 550.

6 . Voy . Rod . R euss . Geschichte d es Neuhof
"

s bei S tra ssburg, S trassb . ,

1884 , p a ss im .

7 . A Lau terbourg, parexemple . les comptes de la vi l le pour etc . ,

portent des d épenses pou r end iguements nouveaux . Benz
,
La uter bourg,

S trasb . , 1844 , p . 223.

8 . Papiers d e l’ intendant de S eri l ly . tom . I V , p . 1089 . . \ rchives de la

Basse-A lsace .
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h i s tor ique ou géograph ique ; même au po i n t de vue é conomiqu e , i l s
é ta i en t lo i n d ’

offri r l ’ i ntérê t qu
’ i l s pr é s entent aujourd

’hu i comme
forc e motr i c e régu lar i sée d

’une des r égions indu str i e l l e s l e s p lu s
act ive s de l

’

Europe . I l s s e préc ip i t en t avec imp é tuos i té à traver s
l eu rs é tro i t e s val lée s , quand l e s n eige s ou les p lu i e s ont gro s s i
l eur s eaux , mai s en é té i l s sont à peu prè s comp l è tement tar i s‘

Comme I ’ l ll e l l e -même , l a Largue sor t du J u ra p rè s du vi l lage
d

’

Oberlarg,
à une l i eu e et d emi e de Ferr ett e . e t s e d éver s e dan s I ’ l ll

,

au—d e s su s d ’

Altkirch, prè s du vi l lage d
’

l llfu rth
, aprè s avo ir par

couru un p eu p lu s de qua rante ki lomètr e s . La Do l l er
, qu i arr ive du

fond de l a vallé e de S ewén, pa s s e par Mas sevaux , e t gagne l
’

I ll prè s
d

’

I llzach
,
à une l i eu e environ au — d e s su s d eM u lhou se . La Thur prend

sa sou rc e pr è s de \V ildenstein,
sur l e Grand-Ventron

,
au hau t d e l a

val lé e de Saint -Amar in , et pa s s e par Thann e t C e rnay . E l l e formai t
au XVI I e s i è c l e la s éparat ion entre l e Sundgau e t l a Haute
Al sac e propr ement d i t e . Aprè s une cour s e trè s rap id e de c inquante
ki lomètre s , e l l e s e déver s e d an s l

’

I ll
,
au— d e s sou s d e Co lmar .

La Lauch d e s c end d une al lur e p lu s sauvage encore vers l a

p l a in e , s e s sourc e s é tan t à 1 160 mètre s .de hauteur
,
au fond de l a

val lée d e Lau tenbach ; el l e traver s e Murbach e t Guebw i l l er e t
tomb e dan s l

’

I ll
,
aprè s avoir longé C olmar ; un de

“s e s bra s
rejo i n t l a Thur entre Colmar et Sainte— C ro ix .

De tou s l e s affl uent s de I ’… l a Fech t ac comp l i t l a d e s c ente la

p l u s cons idérab l e , car s e s sourc e s s e trouvent à 1200 mètre s d
’

é lé

vat ion sur l e flan c du Hohneck ; e l l e arro s e dan s tou te sa lon

gu eur l a va l lée de Mun ster ,
et s e déver s e dan s I ’ l ll p re s d

’

lllhaeu

s crn
,
apr è s avoi r ac cu e i l l i pr è s (1 O s th e im l e s eaux de l a Wei s s et

c e l l e s du S trengbach,
un p eu p lu s loi n .

L
’

Eckenbach. fa ib l e ru i s s eau , qu i s e j e tt e dan s I
’

l ll entre Guémar

et Sch l e stad t .ne mér i t e i c i de mention que parc e qu
’ i l a marqué ,

depu i s d es t emp s for t re cu lé s , l a l im i t e de la Bas s e e t de l a Hau te
Al sac e .

Plu s impor tante est l a L i epvre qu i de s c end du Bonhomme , tra
vers e la vallé e d e Sainte -Ma ri e— aux -Mine s

, r encontre au débouch é
du val de Villé l a Sch eer , e t s e j e tte avec une part i e de s e s eaux ,
dan s I ’ l ll prè s de Sch le s tad t .
L

’

And lau na i t au p i ed du mas s i f du Champ-du-F eu
,
dans l ’ en

l . G rad , Aperçu , p . 5 . . \ussi donna ient- ils l ieu , au s ièc le , a des
inondations dangereuses . Cel le d u 5 mars 1649 coû te. la v ic a sept personnes
à T hann seulement (T schamser, I I , p .
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tonnoir du Hohwa ld ,
et aprè s avo i r ab sorbé les eaux de l a Kirneck ,

qu i sortent de l a val lée de Barr , e l l e r ejo i n t I ’ l ll en ava l de Fé

gershehn .

L
’

Ehn ou Ergers sort de l a val lée du K l ingenthal , traver s e
Ob ernai , e t appor te à I

’… son conti ngen t p eu cons id érab l e au -des

sou s du gros vi l lage de Gei spol sh e im .

De toute s l e s p et i te s r i v i ère s tr ibuta i re s de l
’

I ll
, l a p l u s con stante

dan s son d éb i t e s t la Bruche , qu i naî t sur le ver sant or i ental du
Gl imont , prè s de Saal e s , et qu i , aprè s avoir d esc endu la val lée de
Sch irmeck

, débouch e prè s de Mol sh eim dan s l a p la in e qu
’ el l e

travers e
,
ayant encore ab sorbé les eaux de l a M ossig et de l a Has el

,

pour atte indre I
’

l ll à qu elque s ki lomètre s en amont de Stra sbourg.

San s aucune impor tan c e aujourd
’hu i

,
e l l e en ava i t davantage comme

servant d irec tement au flottage des bo i s avant que l e canal de l a
B ruche fû t creu sé en 1682 . Quant au d erni er affl uent vosgien de
I
’

l ll
,
i l est à p eine néc e s sa ire de le mentionner i c i , pu i squ e la

Soufl
’

el
,
en d e sc endant d es co l l i n e s du Koch er sberg, parcour t à

p e ine c inq ou s ix ki lomètre s avant de s ’y j e ter aux a l e ntou r s de l a
Wantz enau .

Par c e qu i préc èd e on a vu que , de sa sou r c e à son embouchure ,
l l l l ava i t empêch é . par son cour s presqu e paral l è l e au grand
fl euve , les eaux du ver sant oriental d es Vosge s de gagner d ire c te
men t l e fond de l a grand e val lé e rhénan e . C ’ e s t à p e in e s

’ i l ex i st e

qu e lque s faib l e s ru i s seaux qu i , comme l a Z emb s et l
’

I scher
,

sourdent dan s l a forê t de l a Hard t ou sur l e s co l l in e s du Sundgau ,

et vont s e dévers er pr e squ e imméd i atemen t dan s le Rhin .

I l en e s t autrement dan s la Bas s e -Al sac e
, Où de nombreux cour s

d
'eau peuvent se d évelopp er l ibrement ver s l

’

E st
,
d epu i s la

crê te des Vo sge s j u squ
’au tha lweg rhénan . Le pr em i er d

’ en tre
eux est l a Zorn , don t l e s sourc e s s e trouven t au ver sant s ept entr io
nal du Gros s—Mann . E l l e traver s e l e pays s i p i t tore sque de Dabo ,

e t v i ent déboucher dan s la val lée profonde qu i sépar e l e s Vosge s
c entral e s d es Bas se s—Vosge s , à l a trouée d e Saverne . E l l e traver s e
c e tte d erni ère v i l l e , Brumath , \Veyershe im , pu i s , se d i r igean t ver s
l e Nord—Est , e l l e va rejoi ndre la Moder p rè s du v i l lage de Rohr
w i l l er . A part ir de Saverne , ses eaux suffisaient , par moment s , au
flottage d es boi s .
La Moder (au XVI I

e s i èc l e on é cr iva i t l a Mot ter ) d e sc end des
Bass es —Vosge s , aux environ s d e l a Pet i te-Pi erre , travers e , gro s s i e

par . son pr in c ipal affluent , l a Z in se l , Hagu enau et B i sc hw i l l er, e t
depu i s la prem ière de ces vi l l e s

,
e l l e por te bateaux ju squ

’à D ru =
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s enh e im
, où e l l e entre dan s l e Rh in , à c inq l i eu e s au -de s sou s de

Stra sbourg‘

La Sau er a d ej a s e s sourc e s en d ehor s de l
’

Alsac e ac tu e l l e
, dan s

l a Hard t palat in e . E l l e coul e dan s la d i rec tion du Sud ,
traver s e

Woer th
, pu i s Surbourg, et s e j ett e dan s l e Rh in

, au— d e s sou s de
Beinh e im

,
aune l i eu e envi ron de For t- Lou i s . E l l e n ’

é ta i t po int navi

gab l e
’

.

Le S eltzbach
,
mo i n s important encore , na i t p rè s de Mit schdor f

dan s i e canton de Woerth
,
a l ’ i ntér i eu r de l a bouc l e de l a Sau e r

,

et gagn e l e fl euve prè s de l a p e ti t e vi l l e de Seltz . I l n ’ a dro i t a un e
ment ion que parc e qu

’ i l a longt emp s pa s sé pour marqu er les

l im i te s naturel l e s entre l ’Alsace p roprement d i t e e t l e s terre s pa la
t in e s .

La Lau te r j a i l l i t au p i ed du G raefenste ihdan s la Ha rd t
, se d i r ige

d
’abord ver s l e Sud , e t traver s e Dahn , pu i s ob l iqu e ver s l

’

Est ,

arro s e la banl i eu e de Wis sembourg et se j ette dan s l e Rh in , un peu
au -de s sou s de Lauterbourg; l e s l igne s s tratégiqu e s appuyée s su r
e l l e par l e s i ngéni eur s mi l i ta i re s , ont rendu son nom cé l èbre

, d
’

un

bout à l ’au tre du XV I I I e s i èc l e .

La Quei ch enfin
,
l e cou rs d ’ eau que M . de La Grange appe l l e

la d ern i ère r iv i ère d ’

Alsace prend sa sourc e dan s la val lée
d

’

Anwi ller
, pas s e ensu i te par Landau e t gagn e l e fl euve à Ger

mershe im . E l l e e s t a s s e z for te pou r por ter bateaux , ajou te l
’ i n

tendan t dan s l e texte c i té tout à l ’heure , s i on vou la i t y fa ire la
dépens e pour la rend re navigab l e , mai s i l n

’y a aucune néc e s s i té ,
parc e qu

’e l l e ne vi ent pas d
’a s s ez lo i n pour s ervir au commerc e du

pam
"

.

Pou r ce qui est d es voi e s fl uvi al e s ar t i fic i e l l e s , i l n
’ en a guère

exi s té avan t l e XVI I e s i è c l e . ou
, pour mi eux d ire , avant l

’

occu pa

t ion du payspar Lou i s X IV . Que lque s canaux ava i ent é té c reu sé s ,
i l est vra i , dans la Haute —Al sac e , comme l e Quatelbach,

d atant du
X I I0 s i è c l e

,
mai s c ’ é ta i en t des canaux d ’ i rr iga t ion ou des pr i s e s

d
’ eau de s tinée s à l ’al imentat ion desmoul i n s en temp s de séch ere s s e".

1 . La Grange , fol . 7 . I l s'agit ici , bien entendu , d e l ’embouchure de la

M oder au X V I l° sièc le . D e nos jours les grand s travaux de rectification
du Rhin ont en tièrement changé son cou rs inté rieur, et l ’embouchure d e la
M oder est au jou rd ’

hu i au d elà d e F ort-Lou is . (Compar . la carte de S peckl in,
1 576 et celle d e l ’etat—ma jor al lemand ,
2 . La Grange , fol . 7 .

3 . M . , fol . 9 .

4 . M ereklen. H i s toi re d
’

Ens isheim , I , p . 1 17-123. D
‘autres canaux fu ren t

proj eté s . comme c elu i d e la Bruche . que voulut fa ire é tabli r l
‘

é vêque Gu i l
laume de D iest . dans la première moitié du X V” sièc le , ou celu i d e Phals
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Dan s c ette e squ i s s e rap id e de l
’

hydrographie al sac i enne nou s
n ’ aur ions pas , à vra i d ire , beso i n de mentionner , même en pas sant ,
l e s nappe s d

’ eau s tat ionnaire s , d i s séminée s sur l e so l d e la pro
vinc e

,
car , p erdue s dan s le s rep l i s des Haute s—Vosge s , ou b i en

épars e s dan s la p la in e de la Ba s s e -Alsac e , e l l e s n
’

ont po in t joué d e
rô le

,
à aucun poin t de vue durant tou t le s 1ecle qu i , s eu l , do i t nou s

occup er i c i . Non pas qu e l l e s a i en t é té alor s mo i n s é tendue s ou
mo in s nombr euse s qu

’au jourd
’hu i b i en au contrai re . Dan s la p lai ne

surtout , l e s é tangs s emb lera i en t avo ir exi sté en b i en p lu s grand
nombre , pour peu que nou s pu i s s ions nou s fier aux car tographe s
du XVI e et du XVI I e s i è c l e'. Mai s l e s s i te s les p lu s p ittoresques de
nos Vosge s , l e s p lu s admiré s de nos j ours , avec le l ac du Bal lon , le
l ac Noir

,
l e lac B lanc , le lac Ver t , p erdu s àneu f cents ou mi l le mètres

au-d e s su s du niveau de l a mer
,
n ’é ta i en t guèr e hanté s en ce t emp s

que par de rare s b erger s ou que lque s hard i s c ha s s eurs , et l e s

populations al sac i enne s en ignorai ent général emen t l
’ exi s ten c e ; à

p lu s for te ra i son é ta i en t- i l s i nconnu s aux é tranger s . D e nos jour s
c ep endant , on a cru pouvo i r affirmer qu

’

on ava i t u t i l i sé c e s l ac s de
montagne , d epu i s des t emp s for t r ecu lé s , comme ré s ervo irs natu
re l s , au profi t de l

’agr i c u l ture ; on nou s as sur e que d
’anc i enne s car

tes ,
remontant au XVI e s i è c l e , i nd iquent l

’ exi st enc e de nombreu se s
d igue s , formant autan t de ré s ervo ir s

,
é tagé s les uns au -de s su s des

autre s dan s toute s nos val lée s 2 B ien que n
’ayant j amai s vu les

carte s en que st ion (qu i n e sau ra i ent ê tre en tou t ca s des c arte s
impr imé es , car toute s c e l l e s qu i l

’

ont été n e pré s enten t r i en d e
s emb l ab l e) , nou s n

’

oson s contred ire ab sol ument une affirmat ion
au s s i catégor ique . En tou t c a s , c e n

’ e s t pas s eu l emen t l a guerre
de Trente Ans qu i a dé tru i t l a p l upart de c e s ouvrage s 3 et c e
qui e st également c er ta in , c

’ e st que lorsqu
’

on a r efa i t d es barrage s
dan s que lqu e s val lé e s des Haute s—Vosge s , ver s l a fin du XVI I e s i èc l e

bourg, que le fantasque comte palatin George—J ean d e la P eti te- P ierre
imagina de créer au X V I ° siècle , mai s qui n’

obtint même pas un commen

cement d ’exé cution .

1 . J
’

ai en la curiosi té de compter les l acs et les é tangs marqué s sur la
grand e carte de S pecklin, de 1576 j

‘

enai trouvé plus de quarante, de di men

sions relativement considé rab les, alors qu ’au jourd ’

hu i on en nommera it à
peine une douzaine .
2 . Ch. Grad , S cènes et p aysages d es Vosges, Revue d

’

A lsa ce, 1878 , p . 98 .

3. Nous avons parcouru d es centaines de l iasses d e pié ces inéd ites rela
tives aux mi sères d e cette guerre d ans la H aute -A lsace , et jama is nous n’

y

avons trouvé trace d e plaintes sur le su j et touché ic i : nous n’avons rien
trouvé non p lus d ’

y all èrent, d ans les dossiers relatifs à. l ‘époque prospère
antérieure à 1618 .

R . RE U S S , A lsa ce .
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c e s travaux furent cons idéré s par l e s contempora in s comme
” une

i nnovat ion cons idérab l e‘.

5 3 . C L I M AT

S etendant du 47 8 d egré 30
’ au 49 9 d egré 40

’

d e l at i tud e Nord ’ ,
l
’

Alsace d evra it jou ir d
’

un c l imat t empéré . Mai s en foncé e dan s le
corp s de l

’

Europe, lo i n des mer s , d an s une s i tuation tout e cont i
n ental e

,
formant d ’a i l l eur s ave c l e s contrée s d e l a r ive dro i t e du

Rh in moyen un long coulo ir , a lternat ivemen t balayé par l e s vent s du
Sud et par c eux du Nord ,

e ll e est de p l u s longée par un fl euve pu i s
sant

,
et s i l lonnée par une fou le de cour s d

’ eau de mo indre impor
tanc e

,
dont l ’évaporat ion con stante imp

’

règne l
’ atmosph ère d

’une
humid i té tou r à tour lourd e et p éné trante . Au ss i l ’Alsace e s t- e l l e

p l u s suj e tt e que d
’ autr e s contré e s à des changement s d e t empéra

ture for t bru sque s et souven t exc e s s i fs dan s un sen s ou dan s
l ’autre

, qu i se p rodu i s ent dan s l a p l a in e au s s i b i en qu
’au sommet

de s montagne s . Les é té s y sont c haud s , l e s h iver s l ongs e t fro id s ,
l e s pr int emp s trè s cour t s , les p lu i e s abondant e s , l e s orage s fré

quents , les ge lé e s tard i ve s e t souvent dé sa s treu s e s pour l e s

gnobles
3

.

C es ob s ervat ion s
,
toute s ac tu e l l e s

,
avai ent é té d éj à fa i te s i l y a

d eux s i èc l e s
,
et l e s parol e s cons ign ée s au rappor t de l

’

intendant

La Grangé pourra i ent ê tre contr e s ignée s par un bureau m étéoro
logique contemporai n : Le s h ivers sont longs en Alsac e , à cau s e
de l a proxim i té des montagne s ; l e p ri nt emp s y e s t for t cou r t ,
à c au se des ne ige s d es montagne s de Su i s s e qu i ne fond ent qu

’au
mo i s de mai ; l e s chal eur s y survi ennen t tou t d

’

un coup ; par l e s
p l u i e s fréquente s e t l a d i ver s i té des t emp s , l e s sa i son s y sont
i ncons tante s e t souven t e l l e s p as s ent d

’une extrême chal eur au
fro id . Les au tomnes y sont for t souvent trè s agréab l e s , en sort e

que les fru i t s y parvi enn en t à un e par fa i t e matur i té‘.

Les i mpre s s ions d es contempora i n s é tranger s var i en t au suj e t du
c l imat . Un Par i s i en qu i voyagea it en j u i l l e t 1675 dan s l e Sundgau ,

écr i t qu i l ge la i t de fro id dan s l e for t de la can icu le en ce t a f

freux d é s e rt quo iqu
’

i l e û t un bon manteau e t de gro s se s botte s 5 . Un

1 . D ia r ium d e Berna rd d e F er rette, éd . Ingold , Colmar, 1894 , p . 22 .

2 . Ch. G rad , ”aima is /rand o, p . 155 .

3. I d .

, p . 162 .

4 . La Grange , fol . 17-18 .

5 . M émoires d e d ame voyages , p . 117 .
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genti lhomme bourgu ignon , par contre , qu i l
’année d ’

auparavant se

trouva i t égal emen t dans l e s Vosges ,
au commencement d e novembre

,

dé c lare que l ’a ir d
’

Alsace e s t s i doux
, que ,

b i en que nou s
fu ss ions campé s sur des montagne s qu i , d epu i s la Lorra ine , s em
blaient p lu s é l evée s que l e s nu e s , nou s n

’avon s poi nt s ent i de
fro id

,
à la Tou s saint , qu i ne fût fort suppor tab l e‘

En apparenc e du mo in s , l e s documents n e font pas défau t pour
d éc ider entre des as s ertions au s s i contrad i c to ire s . Dep u i s l e
moyen âge j u squ

’ au XVI I I e s i è c l e l e s ch roniqueur s loc aux ont soi

gneusement no té les vari at ions extrêmes de l a t empérature ; mai s
c e sont préc i sément l e s donnée s extrême s qu

’ i l s nou s ont con

servées e t l e s moyenne s n e
,
figuren t pas d

’

ord ina ire dan s l eur s
not i c e s . Même en add i t ionnant so igneu sement l eur s ch iffre s , on
r i squera i t donc d

’arr iver à des i nd i c ations inexac te s , I l paraî t cer
I ain

,
d

’un e par t , que le nombr e des h iver s trè s fro id s a é té , du
mo in s au XVI I e s i è c l e que nou s é tud ions parti cu l i èrement ic i ,
p lu s con s idérab l e que de nos jours . Quand nou s l i sons dan s nos
sourc e s qu

’ en 1608 l e v in gela i t dan s l e s chamb re s chauffé es du
couven t de Thann

,
et que l e s chat s imprudent s , lé chan t l e s p l at s

dan s l a cu i s ine
,
y re sta i en t attaché s par l a langue 2 qu

’ en 1623 I ’…
supér i eure é tai t gelée j u squ

’au fond de son l i t
,
à quatre p i ed s de

profond eurs ; qu
’ en j anvi er 1658 on pu t travers er , p endan t tou t un

mo i s
,
l e Rh in prè s de Stra sbourg,

à cheval e t en vo i ture ‘; que l e
même fa i t s e r eprodu i s i t durant l

’h iver d e 1669 à 16705
,
i l est

i nconte stab l e que nou s avon s b i en pl u s raremen t sub i , depu i s un
d em i - s i è c l e , des t empérature s pare i l l e s . D ’au tre par t , on affi rme la
fréquenc e de phénomène s mé téorologique s ab solument contra ire s .
Ain s i l ’amme istre R e isseissen nou s raconte d ans son M émor ia l

que l e 20d é c embre 1660 i l fa i sa i t s i c haud qu
’ i l s ’assit dan s son

j ard in pour y jouer de l a gu i tare“, c e qu i prouve b i en que tou s l e s
h ivers n ’

é ta i en t pas également r igoureux . C ette que s t ion du c l imat
d

’autre foi s a été posée p l u s d
’une foi s déj à d ’une façon p l u s géné

ral e , mai s ré so lu e en sens opposés . l l en e s t qu i affi rment qu
’ au

moyen âge le c l imat de nos contré e s é ta i t i nfin iment p l u s rud e
qu

’aujourd ’hu i
,

et i l s exp l iquent le fa i t par l
’ exi s tenc e des forê t s

1 . Claude Joly , Rela tion, p . 55 .

2 . T schamser, Anna les, I I , 309 .

3. T sehamser, I I , 389 .

4 . Wal ther, S tra ssburgische Chronilr manuscrite , fol. 234 b .

5 . Walther
,
Chronique, fol . 254 a .

6 . A uf seichnungen von F ranc iscus Reisseissenherausgegeben vou R a d .

R euss . S trassburg, S chmid t, 1880, p . 43.
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i mmen se s qu i couvra i ent alor s l e sol , et des nombreux marécage s
d epu i s lor s drai né s e t d i sparu s . I ls ajouten t que l e s déboi s ement s
cont inu e l s e t l ’ exten s ion des cu l ture s ont amené

,
à part ir du

XVI I e s i è c l e , des changement s de température p lu s bru sque s ,
e t , à la p l ac e de fro id s p l u s inten s e s , des p l u i e s p l u s fréqu ente s e t
p l u s p ro longée s‘. C e d erni er phénomène ne nou s s emb l e nu l l e
ment é tab l i ’ . D

’ autre s au teu r s sont d ’avi s que , même au moyen
âge ,

— et à p l u s for te ra i son , au XVI I e s i è c l e , le c l imat de l ’Alsace
n ’é ta i t n i p l u s rude n i p lu s doux que de nos jour s ’ . En tou t ca s

,

et que l le qu
’a i t été l a r igueur de c er ta in s h iver s l a provinc e ne

pouvai t c erta in ement pas pa s ser pou r une contree nature l l ement
fro id e e t

, par su i t e de son c l imat
,
nature l l ement pauvre , comme

tan t d ’autre s région s de l
’

Europe c entral e .

4 . F ERT I I .I TE D U S OL

C e qu i l e prouve mieux que tou s l e s argument s théor iqu e s , c
’e s t

qu
’alor s , comme de nos jour s , l e s géographe s et les admin i s trateur s

s ’accord ent à vanter l a fer t i l i té du sol
”al sac i en . Au XVI e s i è c l e

déj à , Sébas ti en Mun ster é cr ivai t que prè s des montagne s d
’

Alsace

i l n ’y a pas un s eu l l i eu i nut i l e n e vuyde , qu i ne soi t h ab i té m
l abouré ‘ C ent an s p l u s tard ,

l ’au teur de la Top ograp hie d i t e d e
M érian,

déc lare qu
’ i l n ’ e s t pas de provinc e sur l e s bord s du Rhin

qu i pu i s s e r ival i s er pour la fert i l i té de son
“

S O I avec l a t erre al sa
c i enne

,
de sort e qu

’

on l ’app e la i t ave c ra i son le gard e—manger , l e
c e l l i er , l e greni er d

’abondanc e e t la nourr i c e d ’une grand e part i e
de l

’

Allemagne
5 Au moment même où l e s guerr e s de Lou i s X IV

ajouta i ent de nouve l l e s m i s ère s à tou te s c e l l e s de l a guerre de
T rente An s , un voyageur , ob s ervant avec sagac i té tou t c e qu i l

’ en
toure

,
nou s apporte un témo ignage analogue Tou t l e phïs , dit- i l ,

e s t des mei l l eurs e t des p l u s fer t i l e s du monde , en tou t c e qu i est
néc e s sa ire à l a v i e . Se s p la i ne s sont abondante s en froment e t en
toute s sorte s d ’au tre s gra in s ; s e s coteaux porten t d

’

excellens vin s

1 . Charl es Boersch, Essa i sur la mor ta li té et S tra sbourg, S trasb . , 1836 ,

p . 39-46 .

2 . En tout cas les raisons al légué es (déboisements , etc . ) servent d'ord i
naire comme argumen ts à l ’hypothèse contraire .

3. Ch. Grad ,
Heima tskund e , p . 163. Pour mon compte , j e su is d isposé a

admettre que la tempé rature é tait fréquemment p lus rude au XVI I ° si ècle
qu

’

auj ourd
‘

hu1 .

4 . Cosmographia, p . 515 .

5 . M erian, Topographia A lsa tiw p . 1 .
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d
’

o ignon s , fl eur s de sa fran , e t en chanvre . C ’ e s t c e qu i donne l i eu
à c eux qu i vi ennent de Par i s à Strasbourg par l a rout e de Saverne ,
d e s

’

écrier sur l a b eauté d e c e tte provinc e , n
’ ai an t pas conna i s sanc e

de sa par t i e i ngrate et s tér i l e . C e l le s qu i sont s i tué e s entre la mon

tagne e t l e Rhin , d epu i s Hagu enau en a l lant à Landau e t Gu er
mer sh e im

,
sont for t r emp l i e s de bo i s et d e t erre s incu lte s , e t sont

p l u s abondante s e n fourrage s qu
’ en autre c hos e

,
à la ré s erve de la

p la in e de Landau
, qu i e s t abondant e en gra in s . C eux qu

’

on y
re cu e i l l i t sont pour l a p lupar t e sp i an te , qu i e st une e sp èc e de
froment , s e igl e e t avo i n e . C ett e p l a i n e p eu t avo ir tro i s à qu atre
l i eu e s de l arge sur au tant d e longu eur . L e p i ed de l a montagne ,
d epu i s c ette p lac e ju squ

’à Wi s s embourg, e s t r emp l i de vigne s , dont
l e profi t e s t con s id érab l e

g5 . RICHE S SE S M INÉRALE S

C e tab l eau sommaire de l a géograph i e phys iqu e de l
’

Alsace ne
s era i t pas a b solumen t comp l e t , s i nou s ne ment ionn ion s en ter

minan t les r i c h e s s e s nature l l e s du sou s- sol lu i—même
,
non pas

encore au po in t d e vu e indu s tr i e l e t commerc ia l , qu i nou s oc cup era

p lu s tard ,
mai s au s eu l po i nt de vu e d e l a m inéralogi e . Le s gi s e

ments m é tal l i fèr e s de l a provinc e s emb l en t avo ir é té connu s et même

par t i e l l emen t exp loi té s longtemp s avan t l e XVe s i è c l e
,
mai s c ’ e s t

l e XVI e qu i en a vu le p lu s compl e t épanou i s semen t . Au XVI I e s i èc l e ,
l e s r i c h e s s e s du sou s - sol commenc en t à s ’épu iser d éj à , e t c e n ’ e s t

pas l a guerre s eu l ement qu i met fin à l ’ exp lo i tat ion , s i flor i s sante
naguère , des min e s d

’

Alsace ”. Le s gi s ement s l e s p l u s impor tant s
d

’argen t , d e c u ivre e t de p lomb s e r encontren t pre squ e tou s dan s
la Hau te -Al sac e

,
so i t dan s l a val lée de l a L i epvre , so i t prè s d e

Mas sevaux e t du Ros emon t
,
le canton de Giromagny ac tu e l , soi t

à S te inbach , prè s d e C ernay , etc . On a ch erc hé égal emen t de
l ’argent dan s la val lée de l a Bruche , du XVI e au XVI I I e s i èc l e , san s
en trouver

,
d u re s te ; mai s l

’ extrac t ion de s minera i s de fer s ’y pour
su iva i t avec fru i t e t y avai t donné nai s sanc e , dès l e XVI e s i èc l e ,

1 . La Grange . fol . 15 16 . Nous reparlerons nature llement p lus en d é tai l
de tous les points touché s dans ce paragraphe aux chapitres sur l

'

agricu l

ture , la vi ticu l ture , l'é lève du bé tai l , etc .

2 . I l ne restai t p lus guère de filons riches à exploi ter et les fra is aug
mentaien t à mesure que les m ines s’enfonçaient d avantage dans le sol . O n

énonça it alors d é j à la ra isonma j eure qu i en empêche l ’exploi tation de nos
j ours , c ’est que la d espence pour avoir et façonner ces mé taq égale
presque le profit . M émoire d e 1702 , loi . 4 b .
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aux hauts- fourneaux de Sch irmeck e t de Framont . De s gi sement s
analogue s é ta i en t exp lo i té s en Bas s e—Al sac e , le long d es Vosge s ,
dan s l e s environs de Niederbronn , à Westhoff

’en et en d
’autre s

endroi t s‘.

Le se l gemme vena i t pr esqu e exc lu s ivement de Lorraine ; l e s
sourc e s sal i ne s é ta i en t rare s et c ’ e s t sur un s eu l po i nt d e l a Bas s e
Al sac e

,
à Soultz— sou s -Forê ts , qu

’

on
'

en avai t trouvé une a s s ez r i ch e

pour en tenter l
’ exp lo i tat ion indu s tr i e l l e au XVI I e s i è c l e 2

On connai s s a i t égal emen t , dès c e tt e époqu e , e t l
’

on exp lo i ta i t les

gi s ement s de gyp s e de Schwi ndratzh e im et de \Valtenheim en

Bass e -Alsac e “. La hou i l l e é ta i t recher chée déj à , mai s san s grand
succè s , e t l e s efl

’

or ts fa i t s au X VI I I e s i è c l e pour en trouver , l e s
conc e s s ion s purement hyp o thé t ique s ac cord é e s j u squ a la ve i l l e de
l a Révo l u t ion , par d i ver s s e igneur s t err i tor i aux de l

’

Alsace
,
n ’ont

pas réu s s i davantage à en fair e surgir d e notre sol ‘. Par contre
,

l ’asphalt e é ta i t b i en connu dan s l a Ba s s e -Alsac e et dès lor s on

recu e i l la i t à Lamper t s loch une p i erre no ire que l
’

on p eut p é tr ir
dans l ’ eau chaud e comme de la c ire , e t qu

’un doc teur en méd ec ine
a app e lé la vra ie mom ie na turelle 5 D ans la même région , au p i ed
même des montagne s , on d evai t trouver p l u s tard au s s i le b i tume

’

é tat so l id e mai s c e n ’ e s t qu
’au XVI I I e s i èc l e que l

’ exp loi tat ion
de c e s tranchees s uc céda à la p ê ch e du b i tume

,
surnageant dan s

l ’ eau des sourc e s “. Par contre
,
on y recu e i l la i t a lor s d éj à l e p é trol e ,

qu i filtra it à traver s un sol poreux , exc e l l ente eau méd i c inal e à l a
couleur du p et i t- la i t que l

’

on emp loyai t égal ement à gra i s s er l e s
e s s i eux

,
à garant ir l e s p lanch e s e t l e s poutre s contre la pourr i ture ,

et dont l e s paysan s d es envi rons garn i s sa i en t l eur s lamp e s . La
fontaine d ’hu i l e de Lamperstloch fourn i s sa i t surtou t des pou s sée s

d
’hu i l e abondante s aux mo i s d ’avr i l e t de mai de chaqu e année 7 .

1 . Voy . pour les d é tai ls le chapitre sur les m ines .

2 . La Grange , fol . 230.

3 . A rchiv es d e la Basse-A lsace
,
E . 1725 et 2399 . K iefer , Pf a rrbuch d er

Graf schaj
‘

t Hana u-L ichtenberg, p . 328 .

4 . A rchives municipales d e S trasbourg, A .A . 23l7 .

5 . M é rian (éd . p . 28 . Pour comprend re cette comparaison , i l ne faut
pas oubli er que les momies égypti ennes , embaumé es , servaient encore au
X VI I I ° si ècl e dans nos campagnes d e juleps et d e pâtes pectora les .

6 . Grandidi er
,
Œ uvres inéd i tes , t . VI , p . 6-9 .

7 . J ob . Wolck , Hana u isc/zcn E rd ba lsams , P etrolei od er weichen Agsteins
Beschr ei bung, etc . S trassburg, 1625 , in-12 .



CHAP ITRE DEUX IÈ ME

La P opulat ion

5 1 . D ONN É E S STAT I ST IQUE S

Dan s c e tte p la in e verdoyante d
’

Alsace et j u sque dan s l e s val lé e s l e s

p l u s bo i sé e s des Vo sge s hab i ta i t , au commenc ement du XV I I e s i è c l e ,
une popu lat ion r e lat ivemen t d en se e t nombreu se. Vingt an s à p e in e
apr è s le s mi s ère s épouvantab l e s de l a guerr e de T rent e An s , l e P .

J é su i te J ean Kœnig affirmai t que l e pays é ta i t s i r i c h e en agglo

mérations urba ine s e t rura l e s qu
’

on n ’y pouvai t faire un mi l l i er de
pas san s voir s e dre s s er d evant l e s yeux le s grange s des paysan s ou
les mano ir s des s e igneur s “. Mai s dès que l

’

on e s sa i e de traduire
c ett e impre s s ion général e par des ch iffre s

,
on e s t b i en ob l igé d e

constater l ’ab s enc e à peu prè s comp l è t e des matér i aux n éc e s sa ire s

pour l e s fixer .

La s tat i s t iqu e e s t u ne s c i enc e d
’

or igine tou te ré c ente ; el l e n
’

es t

guère antér i eure à l a bureau crat i e mod ern e qu i l
’

inventa
, pu i s l a

perfec t ionna pour s e s u sage s prat ique s , longtemp s avant qu
’e l l e eû t

des adep te s pour e l l e -même . Au ss i n ’y a -t—il pas l i eu d
’ ê tr e é tonné

que l e s premi er s re levé s généraux de l a populat ion al sac i enne ai en t
été d re s sé s s eu l ement ver s la fin du XVI I e s i è c l e , par l e s so in s des
i ntendant s frança i s

,
e t encore d ’une façon for t imparfa i t e e t trè s som

maire . Pour vér ifi er c e s prem i ère s donné e s , s i suj e tte s à cau tion , i l y
aura i t b i en un moyen , quelqu e longet d i sp end i eux qu

’ i l fût c e s erai t
de proc éd er au d épou i l l ement sy stémat iqu e des regi s tre s paro i s s i aux ,
surtou t de c eux des bap tême s , con servé s so i t dan s l e s arch ive s
c ivi l e s , so i t dan s l e s arch ive s e c c lé s i a st ique s des commune s et de
rech erch er en su i t e

, par les m é thod e s ord inaire s , l e s donnée s gêné
ral e s à t i rer de c e s ind i cat ion s “

part i c u l i ère s Malh eureu sement , l a
d e s truct ion de l a p lupar t de c e s regi s tre s paroi s s i aux , qu i ont pér i
so i t dan s l e s tourmente s continue l l e s de l ’époqu e , soi t p lu s récem

1 . J . Kœnig, I nsti tutio geographica , A rgentorati , 1677 , p . 100.

2 . On sait que les manuels de statistique recommand ent de préférence le
chi ff re d es na issances comme base d es calculs à. fa ire , celui d es d é cès é tant
plus su j et a d es augmentations irrégulières par su ite d es é pidémies .
3. On multipl ie d ’

ord ina ire par trente le chitîre d es naissances annuel les
pour arriver à un total approximatif de la population , a un moment donné .
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ment par l m ourie des admin i s trations mod erne s
,
a fa i t d i sparaî tre

les matér iaux ind i sp en sab l e s pour un pare i l travai l . I l n
’y a p eu t

ê tre p lu s le quar t des loca l i té s d e l
’

Alsac e où les ac te s d e l ’ é ta t c ivi l
remonten t j u squ

’au commenc ement du XVI I e s i è c l e . On a b i en pro

po sé d
’autre s mé thod e s pour arr i ver à é tab l ir

,
au mo i n s d ’une

man i ère approchante , l e s chifl
’

res géné raux de l a populat ion d
’

un

pays . Un économi ste d i s t ingué , M . Gustave Schmoller
,
a cru pou

vo i r é tab l ir que, ver s 1620
,
avant la grand e cr i s e trentenai re ,

l
’

Allemagne comp ta i t de à âme s par l i eue c arré e 1

L ’

écar t entre c e s d eux chifl ’

res la i s s e un e marge cons idérab l e dan s
l ’appré c iation d e l a popu lat ion total e d

’

un pays au s s i va s te que
l
’

Alsace
, e t vu la grand e é t endue de forê t s e t d e montagne s qu

’ e l l e

pré senta i t à c et t e date , l a mult ip l i c at ion p re scr i t e donnera i t san s
dout e un chifi‘re trop for t s i l ’on emp loya i t l e mu l t ip l i cat eur l e p lu s
é l evé
I l faut donc s e ré s igner à prendre pour bas e d

’ un e évaluat ion
tou te hypothé t iqu e l e s pr em i ère s donné e s d

’ en semb l e que nou s ren
contron s sur no tre ch em in . C ela nou s fai t d e sc endre j u squ

’ en 1695 .

Pour c ette date , nou s trouvon s dan s la c hron ique colmar ienne de

Sigi smond B il l ing,
comp i lée d an s la s e conde mo i t ié du d erni er

s i è c l e
,
une énumérat ion

,
as sez s ingul i èrem en t formulée d

’a i l l eur s ,
de l a populat ion de notre p rovinc e , l aqu e l l e se rat tach e san s dou te
au nouve l impôt d e la cap i ta t ion , i ntrodu i t à c ette époqu e enAlsac e 3

On a r e c en sé , d it notre t exte

Pauvre s e t mend i an t s .
C lergé cathol ique e t

Val et s de labour et s ervante s

1 . S chmoller, D ie histor ische Entwicklung d es F lc ischconsurn
’

s in D eut

schland bis sum d reiss igj a ehr igen Kr iege, dans la Z eitschr ift j u r S ta a ts
wissenschafl en. T ubingen , 1871 , p . 359 .

2 . Cela donnerait pour l ‘A lsace d e à âmes
,
selon qu ’on adopte

le premier ou le second d es chiffres proposé s par M . S chmoller. La prem ière
évaluation nous semb l e trop faib l e , quand on la met en regard d es chiffres
donné s pour la fin du X VI I ° siècl e . La second e , par contre , nous semb lerai t
exagé ré e , sans que nous pu issions cependant le d émontrer d 'une façon cer

taine .
3. S igismond Bi l ling, K le ine Colma rer C lu-

oni lz, hera usgegeben conA n

âme s .
1 . 731

239

âme s .
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C e rel evé fi s ca l e s t probab l emen t l e même que c elu i sur l equ e l
s ’appu i e M . de La Grange dan s son m émo ir e de 1698 , qu i entre un

peu p lu s dan s l e s d é ta i l s . I l nou s apprend que l e bureau (d es
financ e s ) d e Br isac e s t composé e de 16 vi l l e s , y compr i s Brisac
e t Fr ibourg,

et de 354 bourgs , v i l lage s et hameaux , contenant
feux e t âme s

,
dont catho l iqu e s , 1 ,

050 1uthé

r i en s
,
90 ca lvin i s te s

,
897 j u i fs . Le bur eau d e Stra sbourg r en ferme

2 7 vi l l e s
,
2 7 1 vi l lage s , feux

,
âme s

,
dont ca

tholiqu es , lu thér i en s
,

c a lvin i st es
,

j u i fs . Le
bureau de Landau enfin comp t e 23 vi l l e s , 440 bourgs et vi l lage s ,

feux et âme s , dont cathol iqu e s , 22 ,896 1uthé
r i en s , c a lvin i s t e s , j u i fs 1
C ela nou s donne pour la popu lat ion d e l

’

Alsace e t des terr i toire s
transrhénans qu i y é ta i en t ann exé s à c e tt e date , un ch i ffre total de

âme s
,
répar t i e s en 66 v i l l e s e t v i l lage s

Une autre éva luation de l a popu lat ion al sac i enne , san s l e s terre s
du Bri sgau et san s les t err i to ire s s ep ten tr ionaux ré troc édé s par le
tra i té de Rysw i ck , s e rencontre

,
au tournant du s i èc l e

,
dan s l e

M émoire d e 1 702 , déj à p l u s i eur s foi s c i té . I l nou s apprend qu
’

on
comp t e en Al sac e , d i s trac t ion fa i te des l i eux 56 v i l l e s

,

grand e s e t p et i tes , e t 9 1 1 bourgs , vi l lage s ou hameaux , feux ,
âme s

,
dont cathol ique s , l u thér i en s

,

ca lvin i s t e s e t j u i fs 3 Enfin nou s avon s trouvé aux arch ive s
d e la v i l l e de Strasbourg un r e l ev e de l a popu lat ion , daté de j u i l l e t
1 709 , qu i ac cu s e un tota l de âme s pour tou te la provinc e
Nou s about i s son s donc au tab l eau s tat i s t ique su i vant

1695 1697 1702 1709

âmes . âmes . âmes . âmes .

A qu inz e an s de d i s tanc e , 1 e cart e st trè s con s idérab l e ; on l e vo i t ,

d rea s Wa ltz. Colmar, 1891 , in p . 179 . A la su ite de nos chiffres on l i t
La somme répartie sur tou t le pays iut d e livres .
1 . La G range , fol . 229 .

2 . Ce chiffre se subd ivise en catholi ques , protestants e t

israé l i tes. Nous avons refai t les calcu ls des comm is de M . d e La Grange
et légèrement mod ifié d e quelques uni té s les chi ffres de sonm émoi re ,

pu isqu
‘

i l est adm is en parei l cas que les chi ffres de dé ta i l doivent être pré
sumes plus exacts que les totaux .

3. M émoi re d e 1702 , fol . La Topogr a phie d
’

lchtersheim , pub l ié e en 17 10,

mais é cri te quelques années auparavant, ne donne (en ad d i tionnant les chiffres
d e la H aute e t de la Basse -A lsace , p . 72 et 90) que 826 v i llages , mais
71 v i lles ; i l est vra i que l ’auteur énumère a part les couvents , châteaux e t
lieux d e pè l erinage .

4 . Archives de la vi l le d e S trasbourg, A . A . 2517 .
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e t b i en fa i t pour nou s in sp irer qu e lque d éfianc e à l égard de l
’un ou

de l ’autre d e c e s ch i ffre s , p eu t-ê tre même à l
’

égard de tou s . Tou t c e

que nou s nou s p ermettron s d
’

en conc lur e , c
’ e st qu

’

à la fin du

XVI I e s i èc l e l
’

Alsace compta i t vra i s emb lab l emen t une popu lat ion
de à âme s environ Qu ’ en pouvon s - nou s conc lure

pour une époque antér i eure ? Avant de répondre à c ette qu e st ion ,
rapp e lon s un autre pas sage du mémoire de La Grange : On voi t

par l e s anc i en s regi s tre s qu
’avant l e s grand e s guerre s d

’

Allemagne ,

l e nombr e des vi l lage s , fam i l l e s et feux de l a Haut e e t Ba s s e —Al sac e ,
monta i t à un ti er s de p lu s qu

’

à pré s ent . La ra i son de c e tte d ifférenc e
e s t que l a p lupar t des vi l l e s e t vi l lage s ont été ru iné s ou brû lé s

,
l e s

uns ent i èremen t ou en par t i e ,
‘l e s au tre s t e l l ement ab îmé s qu e d

’

un

grand nombre de vi l lage s qu i , avant l e s premi è re s guerre s de Suèd e
é ta i ent grand s et trè s flor issants , i l n

’ en est r e sté que l e nom et on
n ’ en connaî t que l e s endro i t s où i l s é ta i en t s i tué s 2 ,

Per sonne ne songera san s dou te à taxer d
’

exagération l
’

adm inis

trateur de l
’

Alsace sou s Lou i s X IV , p er sonne du moin s de tou s c eux

qu i ont examiné de p l u s prè s l e s dos s i er s r e lat i fs aux p er te s c au
sée s par la guerre de T rente Ans et les guerre s sub séquent e s , dan s
toute s l e s région s de l

’

Alsace . C e n e sont pas s eu l ement des i nd i c a
t ion s généra l e s , fourni e s par l e s chron iqueur s e t suj e tte s à cr i t ique

par l eur général i sat ion même 3 . Nou s avons d es donnée s trè s p ré
c i s e s

, par t i e l l e s , i l e s t vra i , mai s a s s ez nombreu se s pour en d édu ire
des ch i ffre s approximat i fs e t qu i sont t irée s de documents admi
nistrati fs contemporai n s i nd i s c utab l e s . I l s nou s ont donné l a conv ic
t ion que , dans c er taine s contré e s au mo i n s , c e n

’ e st n i le t i er s n i l e

1 . En 1750, d
’après X avier Horrer d ans ses annotations précieuses du ma

nuscrit de La Grange , l‘A lsace compta i t d é j à âmes sous le gouver
nement pacifique de la F rance ; el le avai t donc presque doub lé sa population
dans l ’espace d ‘

un d emi - si ècle .

2 . La Grange , fol . 231 .

3. M alachie T sehamser d it (à l ’année 1650) que la guerre de S u èd e a j eté
dans la tombe p lus d u qua r t de la population alsac ienne (I I , p . S ept
ans plus tard il é cri t : I l n

’

y a p lus la d iæièmepa r tie d es habi tants
d ans le pay s , d e ceux qui s’y trouvai ent i l y a quarante ans (I I , p . 579)
4 . Nous parl erons p lus au longde ces documents dans le chapitre M isères

d e la guer re de Trente Ans . I l su ffira pour le moment d e citer quelques chifires
a l'appu i de notre assertion ; nous les choisissons au hasard : S trasbourg, place
forte . jamais assiégé e , ne utre presque tou jours , avait âmes en 1620; el le
en a en1681 . Guebwi l ler comptai t 321 bourgeois en 1633,et 164 en 1657 .

E rstein a 274 bourgeois en 1 628 , 117 en 1649 . Geud ertheim a 80 bourgeois en
1 620, 40 en 1684 . M ais i l y a d es d iminutions b i en p lus etÏrayantes . Châte

mois compte 260bourgeois en 1628 e t 37 en 1649
,
Pfati enhotîen 60 bourgeoi s

en 1620, e t 11 seu lement en 1679 ; tout le bai l liage de Woerth renfermait
393 bourgeois en 1 561 ; en 1640 i l en reste 20, etc . , etc .
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qua rt de l a popu lation , mai s b i en la mo i t i é , pour l e mo i n s , s inon
davantage , qu i a pér i de 1620 à 1650,

et qu
’une s econd e pér iod e de

d écro i s sanc e
,
mo i n s longu e e t mo in s p én ib l e , mai s trè s acc entué e ,

e l l e au s s i , s
’ e st produ i te de 1670 à 1682 . Un ch iffre suffi t d ’a i l l eurs

pour exp l iquer c e tt e dépopu la tion t err ib l e ; des c ent anné e s du
XVI I e s i è c l e l ’Alsac e en a pa s sé c inquante

-trois e t même davantage
en é ta t d e guerre . Nou s admetton s en con séquenc e , et san s o s er
affirmer d ’une façon tr0p ab solu e un fa i t qu i s e

"

sou s tra i t à tou te
d émonstration mathémat ique , que ver s 1620,

l a popu lat ion de
l
’

Alsace pouvai t at te indre ou même d épa ss er que lqu e p eu un total
de à âme s .
A dé faut d e donnée s p lu s nombreu se s et p l u s s tr i c t ement exactes ,

n ou s réuni s son s i c i , d an s un tab l eau d
’ en semb l e , l e s ch iffre s su i

vant s r elat i fs à qu e lque s - un e s des pr i nc ipal e s loca l i té s d e l
’

Alsace
,

emprunté s so i t au mémoire de La Grange (1698 ) so i t au r el evé fai t
en 1 709 ,

en y ajoutant que lqu e s donnée s pu i sée s dan s un E ta t d es
loca li tés d e l

’

E oe
‘

c /zé d ressé en 1 66 4 et a i l l eur s

Colmar comptai t vers la fin du XVI I ° s iècle . 10. 14
‘
L âmes . (La Grange ) en 1709 .

700

500

Ensisheim

R ibeauv i llé

GU Ob \VÏI IGP . .

Thann
, ,

M ü nster (sans doute avec les v illages à l
’

entour ) ,

T ü rckheîm
.

A ltki rch…

Neuf-B r isach

Schlestad t

Roshe im

1 . A .B .A . o. 1256 .

2 . Nous mettons entre parenthèses la date de quelques chiffres empruntés
ai l leu rs .
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i l e s t u n peu ha sardé de d ire qu
’au IVe

S teele on ne par la i t que l e
la t i n sur l e sol de l ’Alsace ‘.

En tou t c a s la c ivi l i sa t ion romaine fut balayé e par l e s inva s ions
répé tée s de tant de p eup l ad e s barb are s , qu i durant tout le cour s
du Ve s i è c l e d éfilèrent à traver s la p la i ne a l sac i enne aprè s
avo ir franch i la barr i ère , d é sormai s impu i s san te , du grand fl euve .

I l s emb l e a s s ez p robab l e qu e l e s agr i c u l teur s p lu s ou mo in s roma
nisés du p la t pays d i sparurent en même t emp s que l eur s anc i en s
maître s , mas sac ré s ou c has sé s par l e s Vand ale s , l e s Sueve s , l e s
Burgondes, l e s Hun s , qu i suc c e s s ivement d évas tèr ent l e pays . Les
Allamans qu i dès l e IVe

’

s i è c l e ava i ent à p lu s i eurs r epr i s e s oc cupé
l e c entre de l ’Alsace et même franch i les Vosge s , en re s tèren t d éfi
nit ivement pos s e s s eurs . Sau f de rare s débr i s de l ’anc i enne rac e

,

caché s dan s l e s r ep l is des val lé e s vosgiennes supér i e ure s , i l s en
formèren t dorénavant la popu lation p r i nc ipa l e comme au s s i c e l l e de
l a Suiss e s ep ten tr ional e e t du Brisgau ; i l s y r e s tèren t l ’é lémen t de
minant

,
m ême aprè s que l e s conquê te s des Franc s l e s euren t sou

mi s à C lows e t à s e s s u c c e s s eur s .
Des fronti ère s de l a Bourgogne j u squ a la forê t de

'Hagu enau , c
’ e s t

donc la rac e allemanique qu i p eup l e l
’

Alsace ; plus
'

au nord
,
entr e l e

Seltzbach et l a Que i ch
,
l e s Franc s les d épas s ent en nombre san s

ê tre ab solument maître s du terra i n . Mai s la s i tuat ion géograph ique
de l a provinc e d evai t l ivrer fatal ement s e s hab i tant s aux i nflu enc e s
e thnograph ique s é trangère s . Sur l e fond s commun s e sont greffé s
les rej e tons d ’

invasions s uc c e s s ive s ; l e s Angl a i s de Coucy e t le
Armagnac s du dauph in Lou i s , l e s band e s de Char l e s le T éméra ire
e t l e s strad iote s d ’

Antoine de Lorraine , les re î tre s du comte palat i n
J ean—Cas imir e t de Dohna

,
l e s Suédo i s de Gustave Horn

,
l e s mer

cenaires d e Bernard d e Weimar
,
les régimen t s d e Lou i s X I I I e t de

Lou i s X IV
,
ont mod ifié

,
au cour s des s i è c l e s

,
l a rac e al sac i enne

primi t ivemen t a s s e z p eu mé langée . U ne au tre invasion
'

plus pac i
fique _

et p l u s l ente en s e s effe t s , mai s au tremen t ef ficac e à l a longue ,
fu t c e l l e d es hab i tan t s des contrée s vo i s in e s

,
mo in s favor i sée s par

l a na ture
,
émigrant s an s c e s s e ver s l

’

E ldorado fert i l e qu
’ i l s ava i en t

sou s l e s yeux . Suivan t une lo i cons tante
,
e t qu i pou s s e l e s rac e s les

p l u s d ivers e s à marc her de l
’

Est à l
’

O uest
,
c e sont su rtou t les Al le

mand s de la r égion transrhénane m ér id ional e qu i son t venu s aug
men ter l a popu lat ion a l sac i enne , san s qu

’ i l fa i l l e négl iger c ependan t
le contingen t, i nfinime n t p l u s mod e s te , i l est vra i , qu i , d ès le

1 . Ble icher, Les Vosges, p . 292 .
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XVe
S i è c l e e t sur tou t au XV I 8 e st d e sc endu du ver s ant or i enta l

du p l a teau lorra in .

Dès avan t l e mi l i eu du XVI e S te e l e , Sébast i en Mun ster , qu i
connai s sai t b i en notre pays , é cr iva i t , non san s exagérer , à coup
sûr : La p lu s grand e par ti e sont estrangiers , à scavoir Souabes

,

Bavariens ,
Savoisiens ,

Bourgu ignon s et Lorra in s lesquelz quand
i l s ont une fo i s gousté c e que c

’ e s t du pays , i l z n
’ en veu l ent j ama i s

sort ir , e t sur toutz au ltres les Souabes a iment b i en à y fa ire leur s
nidz . Quiconque y vouldra ven ir , i l s era reçeu de que lque par t

qu
’ i l so i t e t princ ipalempnt c eux qu i s

’app l iquen t à cu lt iver la
t erre '. Arrê té tou t nature l l ement au XV I I e s i èc l e par l a guerre de
T rente -Ans

,
l e mouvement d Immigrat ion r epr i t avec une in ten s i té

nouve l l e au l end emain d e l a s ignatur e des tra i té s de Westp hal i e ,
favor i sé d e tou te s façons par l e gouvern ement nouveau , qu i pro
d iguait les conc e s s ions de terre gratu i te s et l e s exemp t ions d

’ impô t s .

Les nouveaux venu s fur ent alor s pr i nc ipal ement des Su i s s e s et des
Lorra in s

,
auxque l s vi nren t se j oind re ,

mai s en pe t i t nombre d
’abord

,

des França i s de l ’ i n tér i e ur . L ’ immigrat ion frança i s e propremen t
d i t e n ’ a guère comp té , au po i nt de vue d es c h iffre s , qu

’

à par t i r du
s econd t i ers du KVI I I e s i è c l e, e t , même alors , elle seprodui s i t
pre sque exc lu s ivemen t dan s l e s vi l l e s , négl igeant l e s bourgs e t
dédaignant l e s c ampagn e s
D e toute s c e s infl uenc e s e thnograph ique s d iver s e s est ré su ltée
une populat ion pas sab l emen t mé langé e , au type i nd éc i s e t var i ab l e
e t dont on ne saurai t c la s s er l e s exemp l a ire s en une seu l e et m ême
catégor i e . Le typ e al s ac i en convenu , l

’homme aux ch eveux b lond s
e t aux . yeux b l eu s , n

’ exi s te que ch e z de rare s i nd ividu s . I l y a des
d ifférenc e s phys ique s trè s ac centuée s entre l e rud e hab i t an t d es
vallées

_j u rass iqu es du Sundgau et l e paysan de Wiss embourg, entre
l e pâtre d es Haute s—Chaumes et l e r ivera in de La nuanc e predo
minan te d es ch eveux est l e b run châtai n , e t l e s en fant s , même l e s
p l u s b lond s en l eur j eune âge ,

fonc issent général emen t en arr ivan t
à l ’âge vir i l . Le s yeux son t bruns ou gr i s l e p l u s souvent , la ta i l l e
moyenne , raremen t é lanc é e ; homme s e t femme s sont général ement
robu s te s e t b i en b ât i s

, p l u tô t que b eaux ’ . Les Alsac i en s du
XVI I e s i èc l e pas sa i ent pour des travai l l e u r s con sc i enc i eux, mai s
un peu l ent s e t san s grand e initiat ive ,

e t l e s vi s i teurs du d ehors les
trouvent bonneS gens et as s ez offic ieux

,
mai s gros s i er s 3 Les

1 . Cosmograp /zie, éd . française , p . 515 .

2 . Grad , Heima tskunde , p . 30-31 .

3. Claud e Joly , Re la tion, p . 551 .
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mi sère s pre sque continu e l l e s qu i l e s acc ab l en t a lor s l eur font
d

’ au tant p lu s volonti er s cherch er , quand i l s l e p euvent , l
’

oub l i de
tou s l e s maux dan s des joui s sanc e s p eu rel evée s

,
e t il e s t b i en rare

qu
’ i l s att e ignent un âge vraiment avanc é ‘.

Mai s s i le type phys ique e st m é langé , s i l
’

ethfiographe a quelqu e

p e i ne à marquer les tra i t s généraux d
’un e popu la t ion ,

s i s inguliè

remen t bou lever sée par des s i ec l e s de l u tte s i nc e s san te s e t d
’

in

vasions en s en s contra ire
,
l ’ac t ion de c e s même s cau se s a donn é

c ependant un cachet h i s tor ique p ar t i c u l i er à l ’hab i tan t d e l ’Alsace .

Hab i tué à vo ir l e s dange rs et l e s agre s s ions lu i venir d e gau ch e et
de dro i t e à l a foi s , i l s

’e s t r ep l i é de bonne heu re sur l u i -même ; i l
re s s ent pou r s e s p lu s proch e s e t p l u s d angereux vo i s i n s _

une

défianc e e t parfo i s une ant ipath i e qu i se marqu e déj à au XVe s i è c l e 2
e t qu i a p er s i s té j u squ

’au XVI I I e . I l cra in t b ea u coup e t n
’a ime pas

s e s voi s in s occ id entaux , l e s We lches
,
Lorra i n s , Bou rgu ignon s et

França i s ; mai s , malgré s e s affin ité s de rac e
,
i l a ime moi n s encore

s e s cou s in s d ’

O utre—Rhin
,
et p eu t— ê tr e lu i in sp irent- i l s une mo indre

p eur . C e n ’ e s t pas de nos jour s s eul ement que l
’

épithète de Sana be

es t dan s les bouche s popula ire s tou t au tr e chose qu
’un comp l iment

flatteu r . Au XVI I e s i è c l e d éj à , c ’ e st un Père j é su ite de Fr ibourgqu i
l ’a con s igné dan s son manue l géograph iqu e , l e s Al sac i en s n e
veu l ent pas ê tre e t n e veu l en t pas ê tre app e lé s des S c /u rob 3

1 . On est frappé , quand on d époui lle les chroniques locales, fort nom

breuses encore au X V I I e s iècle , d ’

y rencontrer si rarement , alors qu’on y
trouve de tou t. d es mentions de centenaires . Nous n’

en avons relevé que
trois au cours de nos re cherches . En 1610, meurt à T hann un viei llard né

en 1495 (T sehamser, I I , en 1629 , on mentionne un viei llard d ’

lngwi ller

mort cen tenaire (Lu tz , Geschichte con I ngwei ler , p . 70) ; en 1668 enfin , i l est
fait mention d ‘

un centenaire à. Hirsingue (F ues , Canton Hi rs ingen, p .

2 . Daniel S peek i innous conte l
’

anecdote bien sign ificative d'un paysan
sundgov ien qui met aux prises en 1445 un A rmagnac et un S u isse , et qu i,

grâce a une méprise qu il parvient à prolonger,
D

amène ses deux inte rlo

cuteurs a se coupe r la gorge . (Bu l letin d e la S oc i été d es M onuments his to

r igacs d A lsa ce, X VI I , p .

3. Qu ia A lsatæ hod ie S uevones esse aut d ic i nolunt. P . J ob . Kœnig.

I nsti tutio geographica , p . 101.
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A perçu somm aire d e l’histoire d e l
’A lsace j u squ

’
au

X VI I e sièc le

I l n e saura i t en trer dan s l e p l an de cette é tude d ’

y raconter ,

même d ’une façon sommaire , tout l e pas sé , s i peu homogène d
’a i l

l eur s
,
de l

’

Alsace . Depu i s les temp s r ecu lé s où e l l e apparaî t sur
l a s c èn e h i stor iqu e , j u squ

’au commencement des guerre s qu i l a
dévastèren t au XVI I e s i è c l e e t amenèrent l e grand changement ,
naguère encore répu té d éfini ti f, i l s

’y e s t pas sé trop d
’

événement s
d iver s pour qu

’

on pu i s s e en cond en ser l e ré c i t en que lque s page s .

Aus s i b i en c el a n ’ e s t—il po i n t néc e s sa ire , car b eaucoup d
’ entre

eux
, que lque impor tant s qu

’ i l s a i en t é té en eux-mêmes
,
s e sont

dérou lé s en Al sac e p lu tô t qu
’ i l s n ’ont i n fl ué sur son h i s to ire

,
e t

c eu x- l à s eu l ement qu i ont vér i tab l emen t p e sé su r l e s d e s t iné e s du

pays mér i tent qu
’

on ne l e s pas s e pas i c i sou s s i l enc e .

Nou s avon s d it déj à que , dès l e moment où l e s h i stor i en s de
l ’antiqu i té mentionnent son exi s tenc e , e t longtemp s avan t qu

’e l l e

por tât l e nom qu i l a dé s igne encore aujourd
’hu i

,
l
’

Alsace fut une

de ces t erre s conte s tée s où s e heurtent l e s rac e s ennem ie s : Gau
lo i s et Germain s avant J u l e s—C é sar

, pu i s aprè s troi s s i èc l e s de tran

qu illité p lu s ou moi n s comp l è t e , l
’

Empire affaib l i contre de nou
vel l e s e t p lu s pu i s sante s invas ions teutonne s . Un ins tant refou lés

par l e s v i c to ire s d
’

Argentorat (357 ) e t de Colmar l e s Alla
man s l ’ empor ten t défini t ivement , lorsque l e s légions romaine s
sont retirée s des Gau le s , e t i l s s

’y imp lantent d
’une façon s i so l id e

que S . J érôme lu i—même , l
’ ermite d e Bethlé em

,
l
’

apprend dan s
sa sol i tud e or i ental e‘ Mai s i l s n e re stent pas longtemp s le s maî tre s
de la provinc e , car à l a fin du Ve s i èc l e , l e s Franc s y pénètren t à
l eur tour et peu à peu l a pol i t ique énergique des ro i s mérovingi en s
ob l ige l e s Allamans

,
so i t à sub ir l a loi du vai nqueur sur l e s deux

rive s du Rhin
,
soi t à s e ret irer en Helvé t ie

,
sou s la protec t ion de

Théodoric le Grand
, pour y créer une Allémannie nouve l l e ’ . L’

Alsace
,

1 . Lettre à Ageruchia S . H ierongm i Op era , é d . Vallarsi - M afiei ,

1768, tome I , p . 914 .

2 . On peut consul ter avec fruit sur cette époque passablement embrou i l lé e
d e l

’

histoire d ’A lsace , l ’ouvrage d e M . Haa s von S chubert , D ie U nterwer
f ung des A llamannen unter d ie F ra nken, S trassburg, T rùbuer, 1884,

R . R EU S S , Alsa ce .
3
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d evenu e terre franque , e s t souven t vi s i tée par l e s ro i s du
VI e s i è c l e

, qu i séjournent volon ti er s dan s l eur s vaste s vi l l as de
M arilegium e t d e Thronia‘, et chas sent l

’

urochs dans l e s immense s
forê t s de l a p l a ine . Les duc s d ’

Alsace que l
’hi s to i re et p lu s

encore la légende nou s y ont fa i t connaî tre
,
son t des ch e fs m i l i

ta ire s franc s e t non d es dynas te s autonomes . N éanmo in s l’exi s
tenc e de c e s duc s mérovingi e n s , qu

’

on cons tate pour l a duré e
d

’

un s i è c le environ ’ , e s t u n fa i t d
’ impor tanc e maj eure pour l

’

b i s
to ire du pays . On a pu diré avec rai son que san s c e duché

,
il n ’y

aura i t pas eu d
’

Alsace3 Le d uca tus A lisa tiæ l u i -même d i sparu t

p l u s tard , mai s le nom survé c ut à l a chos e , e t c e nom s ervi t à
main teni r

,
en th éor i e du mo i n s , e t dan s l e s rémin i s c enc e s des

popu lat ion s , l e souve n ir d
’une ex i s t en c e commune

,
même à l ’époque

où l e s terri to ire s i ndép endan t s abond en t sur l a r ive gauch e du
Rhin

,
et alors que l

’

Alsace n ’ e s t p lu s qu
’une expre s s ion géogra

phique
“

.

Mai s c e qu i , b i en p lu s encore que l a conquête franqu e e l l e-mème ,

donne à l ’h i s to ire de l a provi nc e son c ache t part i c u l i er , c
’ e s t l e

d évelopp
'emen t rap id e de l

’Eglise ch ré t i enne , qui y fut à l a foi s
l ’auxi l ia ire e t l ’ob ligée des ro i s mérovingi en s “. Mo i n e s écos sa i s ,
ir landai s ou saxon s y arr i ven t en foul e à traver s l e s for ê ts au stra
s i enne s , pour créer l e ur s ermitage s e t b i en tô t l eur s couvent s , sur
l e s d eux ver sant s des Vosge s , et des val lée s sol i ta ire s i l s d e sc endent
en su i te dan s la p l a in e . Du VI I e au VI I I e s ièc l e , nou s voyon s suc c e s
sivement surgir Marmou t i er , Wiss embourg, Ebersheimmunster ,

Hohenbourg,
Surbourg,

Mu rbach
,
Neuw i l l er

,
Munster au val de

Saint -Grégoire et v ingt au tre s monastère s . Les Vi e s de s aint s
abonden t e t l eur s trad i t ion s légend aire s n e fon t souven t qu

’

épaissir

l e vo i l e qu i nou s c ach e la maj eure par t i e de c ette p ér iod e d e l
’

his

toire d ’

Alsace “. Peu importen t d
’a i l l eur s , à notre poin t de vu e , l e s

1 . M arlenheim et Kirchheim .

2 . M . Pfister fait durer ce qu‘on appell e vulgairement la dynastie eti
chonienne , d e 683a 739 . (Le D uché d

’

A lsa ce, p .

3. Pfister , p . 8 .

4 . On rencontre encore le nom d
’

A lsace d ans des chartes de Lou is le
D ébonnaire (8 16 ) e t même de l ’empereur Lothaire
5 . Nous ne voulons point n ier par la qu ’ i l y ait eu des chré tiens en A lsace
au I V° sièc le ,

d ans les d erniers temps de la dom ination romaine , mais nous
doutons très fort que le christianisme y ait survé cu aux invasions germa
n i ques .
6 . Vers la fin du d ernier s iècle , l ’abbé Grand id ier, dans les d eux seuls
volumes parus de son His toire d e l

’

Eglise de S tra sbourg,
avai t fai t unpu is

sant e ifort pour porter quelque lumière dans ce chaos . D e nos jours malheu

reusement , les légend es les plus absurd es et les p lus fantastiques ont repris
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noms des fondateurs ou l a datep réc i s e à laqu e l l e c e s c entre s re l i

gieux ont été créé s sur l e sol al sac i en . C e qu i fai t l
’ impor tanc e de

c et épanou i s sement de l a v ie e c c lé s i a s tiqu e , c
’ e s t qu

’ i l fut durab l e ;
c ’e s t que dès lors e t ju squ

’à nos jours , l e s populat ion s d e c e s con
trées res tèrent éminemment acc e s s ib l e s aux émot ion s r e l igi e u s e s et
aux impul s ions de l a h i érarch i e c

’e s t que l e sol même de l ’Alsace

p as sa pour une par t trè s con s id erab l e entre l e s main s du c l ergé , e t

qu
’ i l s ’y constitua

‘

de l a sorte , au cour s du moyen âge , sur un terr i
toire re lat ivement re stre int

,
une fou l e de s e igneur i e s ec c lé s i a s t ique s ,

dont que lque s -une s , comme Murbach et And lau , portèrent j usqu
’

à

l a Révo l ut ion le t i tre de pr i nc ipautés du Saint-Emp ire romain ,

Aus s i longtemp s que la nouve l l e monarch i e franque , préparée

par Char l e s-Marte l , consacrée par Pép i n l e Bref, tran s formée par
Char l emagne en Emp ire d

’

O cc ident
,
r e sta forte e t uni e

,
l
’ É glise ,

en échange de l a prote ct ion qu
’

on lu i offra i t , re s ta fid èl e e t dévou ée
à la cau s e impér i a l e . Quand l e s symp tôme s de déc l i n s e manifes

tèrent , quand Lou i s l e D ébonnaire fi t c e mal encontreux partage -dU
va st e doma i ne réun i par l e géni e paternel , l

’

Alsace fut un des pre
mi er s parmi le s t err i to ire s franc s à re s s ent ir l e s effet s fune s te s des
l u tte s inte s tine s qu i l e su iviren t . C

’ es t au Champ du Mensonge ,
dan s un coi n de l ’Alsace mér id ional e , que l e monarqu e e st fa i t pri
sonn i er par ses fi l s r eb e l l e s ; c

’ e s t dan s l ’Alsace s ep tentr ional e , pr è s
de l ’antiqu e Argentorat , a lor s déj à nommé Strasbou rg, que l e s roi s
Lou i s e t C har l e s s e prêtent le s erment d

’as s i s tanc e mutue l l e contre
Lotha ire

,
l e ur aîné

Le trai té de Verdun jo int notre provinc e à c ette Lotharingie , qu i ,
entre les d eux royaume s des Franc s oc c id entaux et des Franc s
or i entaux , s

’

é tend de la mer du Nord à l a mer
_

Tyrrhénienne , créa
t ion mor t—née ,

s i l ’on p eu t d ire , et dont on a p e ine à comprendre
qu

’e l l e a i t duré
,
même un âge d

’homme . Si - l’arrangement de fami ll e
de 843 prépare une d i s tr ibution nouve l l e d es terr itoires réun i s p l u s
ou mo i n s so l idement , depui s tro i s s i èc l e s , sou s la dominat ion
franqu e , le tra i té de M ersen (870) ach èv e l a séparat ion des group e s
e thnograph ique s , dominé s p lu tô t qu e fu s ionné s par l

’

ascendant de

quelque cré ance dans la l itté rature locale . Les ouvrages de M . l ’abbé Glœck
ler sur S a int- M a terne (S trasbourg, 1882 , in et d e M . l ’abbé Gatrio sur

S a int- F lorent (R ixheim , marquent l ’apogé e d e cette réaction fâcheuse
contre les travaux des Grand id ier, d es R ettberg et des F riedrich . Les pre

miers volumes d e l ’H istoire ecc lés ia stique d
’

A l lemagne récemment pub lié s
par M . H auck seront consulté s par contre avec frui t pour s’orienter sur les

fai ts , historiquement admissi bles , des premiers sièc les du christianisme en
A lsace .
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C har l emagne . Dans l e partage de l a suc c e ssion de Lothaire 11, fi l s
de l ’ empereur de c e nom ,

Char l e s l e Chauve s ’

adj uge l e hau t p lateau
lorrain

,
tand i s que l a p l aine rh énane écho i t à Lou i s l e Germanique .

Pour une longue pér iod e de prè s d e hu i t s i è c l e s , l
’

Alsace al la i t
appar ten ir au royaume de German ie et ave c lu i au Saint—Emp ire
romain german ique .

Un nouveau duché d ’

Allémanie s e con s ti tu e alor s , 5 étendant des
Vosge s au J ura souabe e t ju squ

’au p i ed des Alp e s , sou s la suz erai
neté pre sque nominal e des d ern i er s C aro l ingi en s al l emand s , aux

que l s la force fa i t d éfaut pour mainten ir en une un i té nat ional e l e s
d ifférente s tr ibu s de l a F ranc i e or i enta l e , au mi l i eu des soulèvement s
du d edan s e t des attaqu e s du d ehors .

Par l eu r énergi e b e l l iqueus e e t d
’

habiles al l i anc e s de fami l l e
,
les

premi er s roi s d e l a dynasti e saxonne , Henr i l
’

O iseleur et O thon l e
Grand

,
r étab l i s s ent l ’ordre dan s l e royaume et la pa ix sur l e s fron

t iere s . S i l ’un des ‘

d erniers Caro l ingi en s de l a Franc i e occ id ental e

paraî t encore une foi s dan s l a p l a in e a l sac i enn e e t sur l e s bord s du
Rhin ‘

,
l ’ i ncorporat ion du d uché de Lorraine au royaume de Ger

man i e m'et fin pour des s i è c l e s aux agre s s ions venue s de l
’

Ouest .

Mai s sol l i c i té s par l e s t âch e s l e s p lu s d i ver se s , ob l igé s de combat tre
à l a foi s les Hongroi s e t l e s Polonai s , l e s I ta l i en s e t le s grand s
vas saux r ebel l e s , l e s emp ereur s saxon s ne réu s s i s s ent pas , en d éfi

nitive, à r econ st i tu er un pouvoir c entral au s s i pu i s san t que l
’avai t

été c e lu i de Char l emagne . Pour t en ir tê t e aux s e igneur s laïqu e s , i l s
encouragent e t é tend ent l e s immuni té s e cc lé s i a st ique s ; l e s évêque s ,
dès l e X e s i è c le

,
exerc en t l ’an c i enne pu i s sanc e comtal e et l eur appu i

est au s s i pré c i eux pour la royau té qu
’ i l est appréci é pa i e l l e . \ lal

heureu s ement quand les souvera in s de l a dynast i e franconienne

(1024 - 1 125 ) s
’ engagent d an s une lu tte gigante sque e t s an s i s su e

contre l ’ É glise , c e po i n t d
’appu i l eur fa i t b i entô t d é faut ; doc i l e s a l a

vo i x du Sain t -Si ège , l e s anc i en s a l l ié s se c hangen t en adversa ire s .
Le mouvement c en tr i fuge , qu i émiet te de p lu s en p l u s les terr i to i re s
du Sai nt-Emp ire , s e fai t s en t ir avec non mo in s de forc e qu

’a i l l eur s ,
sur l a r i ve gauch e du Rhin moyen . A l ’avènement des Hohens tau fen ,
l a s i tua tion para i t changer un moment au profi t du pouvo i r c entra l .
La nouve l l e dynas ti e avai t de nombreux e t vas te s domaine s en
Al sac e ; s e s p l u s pu i s sant s repré s en tant s ré s ident volonti e rs dan s
le burg i mpé ri a l d e Haguenau , e t v i s itent fréquemmen t les vi l l e s qu i
s
’

épanouissent, flor i s sante s , sur les bord s ou dan s le vo i s inage du

1 . Lou is d ‘

O utremer vint assiéger Brisach en 939 .
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mo i ndre s
' e t p l u s d iffic i l e s , dan s la d ire c t ion opposée . I l re sta donc

popu lai re sur l e s bords du Rhin , et
, sau f quelque s i nterrup t ions

t empora ire s , ses h ér i t i er s e t su cc e s s eur s continuèrent des r elat ion s

général ement ami c ale s ave c l e s contrée s a l sac i enne s . I l s ava i en t
d

’a i l l eur s c e s sé momentanément de porter l a couronne impér i al e

quand s e produ i s irent l e s d eux grand e s cr i s e s du KIVe s i è c l e
,
l a

pr i s e d
’armes général e des pr i n c e s , dynas te s e t p et i t s se igneur s de

l
’

Emp ire contre l e s c entre s urbain s , représ entant s d
’

un mouvement
économi que , i ndu str i e l e t l i ttéra ire nouveau , e t l

’effor t paral l è l e des
p lu s pu i s sants parmi le s anc i en s vas saux de l a couronne , pour eta
b l ir tou t autour d ’ eux l eur dominat ion t err i tor i a l e e t la r endre en
même temp s à p eu prè s i ndépendante du pouvo ir nomina l du sou

vera in . De c e s d eux mouvements
, qu i donnen t un cach et part i cu l i er

à l ’h i s to ire a ll emand e dan s l a s econd e mo i t ié du X IVe s i èc l e
,
l e pre

mier avor ta comp l è temen t en Al sac e , Les t entat i ve s as s ez nom
breu ses de la p ar t des évêqu e s l e s p lu s b el l iqu eux d e Stra sbourg
pour prendre l eur r evanch e de l a d éfa i t e d e Hau sb ergen
l eur s a l l i anc e s avec l e s pr in c es e t s e igneur s é tra nger s n e pur ent
renver s er l e s murs sol ide s des vi l l e s l ibre s

,
n i tr iompher de l eur

art i l l er i e
,
e t s i d ’autre s l igu es urbai ne s n

’

ont eu qu
’une exi s t enc e

éphémère , c e l l e des vi l l e s d e l a D écape l é , conc l ue en 1354 , dura
ju squ

’à Lou i s X IV . Par contre
,
l e s t entat ive s fa i te s pour créer , sur

l e s ruine s d es p e ti te s s e igneu r i e s , d es territoireSplus cons idérab l e s ,
ne semb l èrent po in t d

’abord san s qu e lques chanc e s de réu s s it e Au
XVe s i è c le

,
l a Hau te -Al sac e pre sque tou t ent i èr e s e group e au tour

des pos s e s s ion s de l a mai son d
’

Au triche e t l ’on p eu t cro ire un
in stant que les Habsbourgs vont changer l eur charge et d ignité d e
l andgrave s en un e pos se s s ion t err i tori a l e ab so lu e . Dans la Bas s e
Al sac e

,
c ’ e s t l a mai son é l e c toral e palat ine qu i tente de group er sou s

sa main
, d

’une façon analogu e , l e s t err i to ire s au nord du La ndgra ben,

malgré l
’

oppo s i t ion qu
’ e l l e y rencontre . Le t i tre de land vogt que

l u i a concédé l’Emp ire ,
l ’appu i que d eux évêque s d e l a mai son d e

Witte l sbach
, qu i occupèrent l e s i ège ép i s copal de Strasbourg pen

1 . D ans leur H istoire d ’

A lsa ce, Lorenz et S cherer, en constatant que la
pu issance territorial e d es princes ne pu t jamais prend re racine en A lsace
(3

° é d it . , p . d éclarent que ce fu t l ’ id é e de l ’un ité de l ’Empire , vivace
dans ces contré es, qu i empêche l eur réussi te S ans doute les évêques ,

les

com tes , les barons et les vi l les é taien t d ’accord pour ne vouloi r reconnai tre
au - d essus d ’eux d ’autre souvera ineté que cel le d es empereurs (p . ma is
non pas , assurément, par su i te d ’

a5pi rations uni ta ires ; c
‘

é ta it le d é sir d ‘

in

d épendance absolue qu i se cacha i t sous ces apparences de respec t ; au
X I Ve s iècle les repré sentants d e l ’Empire é taient dans l

'
impossibi li té d

'

exer

cer, eu d ehors d e l eurs propres doma ines, une au tori té (Herrscha ft) vé ritable .
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dant so i xante - s ix ans , prê tent à c e s effor t s , p ermettent aux comtes

palat in s de s e con s id érer comme l e s vrai s po s s e s s eur s de l a maj eure

part i e du pays entre l a Moder e t l a Que i ch . Mai s c e tt e doub l e con
so l ida tion d "une pu i s sanc e terr i tor i a l e déj à cons idérab l e fut entravé e ,
pu i s empêchée d

’aboutir par une su i te d
’

événements qu i se pro

duisirent du X IVe au XVe s i èc l e dan s l ’Europe oc c id ental e et qu i
eurent , dan s la s econd e moi t ié du XVe

,
une répercu s s ion d ire c te

sur l e s d e st i né e s de l ’Alsace .

La longu e et t err ib l e lu tt e entr e la Franc e et l
’

Angleterre avai t
favor i sé ver s l e s région s du Nord et de l

’

E st l e d évelopp ement de
l a mai s on de Bourgogne , qu i sort i e d e l a mai son de Franc e

,

avai t tourné se s armes contre el l e
,
e t qu i , p endant p lu s

d
’

un âge d
’homme

, paru t d evo ir re former encore une fo i s un
vaste royaume interméd i a ire , une Lotharingie mod erne , entre
la Franc e e t l

’

Allemagne ,
égal ement amo i ndr i e s . Le rêve de

Char l e s l e T éméra ire fut de réunir l e s part i e s encore séparée s de
son va ste domaine en s

’

emparant , de gré ou de forc e
,
des pays

l imi trophe s , du duché d e Lorra ine et des t erre s d
’

Alsace . La tâche
pouvai t n e pas s emb l er au -d e s su s de se s forc e s . L

’

extrême d iv i s ion
du t err i toire a l sac i en en r enda i t la d é fen se à peu prè s impos s ib l e ,
s i l ’Emp ire tout enti er n

’

é ta i t pas d i sposé ou n e s e s entai t pas
capab l e de l entreprendre . D éj à

,
c ent an s auparavant , on avai t vu

le s band e s d ’

Enguerrand de Coucy p éné trer dan s l e pays pour y
d i sputer sa par t d

’hér i tage à s e s c ou s i n s d
’

Autriche ‘
,
e t l e s merc e

naires
,
angla i s e t au tre s , des Grand e s C ompagni e s avai ent ravagé ,

par deux fo i s , sou s Arnaud de Cervole , pu i s sou s d
’au tre s ch e fs ,

l a maj eure part i e de l a provinc e (136 5 Tou t réc emment
encore

,
l e fi l s de Char l e s V I I

,
l e d auph in Lou i s , avai t non s eu lemen t

traversé , mai s longtemp s oc cupé bon nombr e des loc al i té s d e l a
Bas s e e t de l a Haute—Alsac e

,
en l e s foulant de l a façon la p lu s

épouvantab l e (1444 Une qu inza in e d
’année s p lu s tard ,

Charl e s l e T éméra ire , en é change d
’une somme re lat ivement peu

con s idérab l e , entrai t en jou i s sanc e , au mo in s tempora ire , du Sundgau ,

1 . Le sire de Coucy é tait le petit—fils du duc Leopold d ’

A u triche et le

gend re d ’

Edouard I I I , roi d
’

A ngleterre . A ussi le nom des A nglais (D ie
ersten

,
d ie and eren Engel la end er ) est-i l resté associé dans les souvenirs

populaires à ses expéd i tions .
2 . I l existe des relations tré s dé tai llé es de cette Guerre d es A rmagna cs

dans les append ices de S chi lter, et dans les Collectanécs d e S pecklin,
sans

compter les ouvrages mod ernes sur la matière de M M . T uetey, Wü lcker ,
W itte , etc . , dans lesquels on trouvera toutes les donné es nécessa ires pou r
appré c ier l ’importance poli tique de cette prem ière grand e invasion française
de l

’

A lsace.
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engagé par l e néc e s s i teux S igi smond d
’

Au triche . Son r epré s
‘ entan t

homme énergiqu e et san s scrupu le s , Pi erre de Hagenbach , s
’ em

pre s sa i t d
’

organ i ser d an s c e s parage s la dominat ion bou 1‘gu i

gnonne ,
enver s e t contre tou s c eux qu

’

effrayait unparei l vo isi nage .

Se s imprud enc e s e t son orgue i l , p eu t—ê tre au ss i des exc i tat ions
secrè te s venue s du d ehor s amenèren t un confl i t ave c l e s c anton s
h elvé t ique s , e t ver s l e moment où Char l e s , cont inuant la m i s e à

exé cu t ion de se s proj et s , mettai t l a main sur la Lo rr a ine
,
Hagenbac h

su ccombai t à la rancune , j u s t ifié e d
’a i l l eur s , des Sui s se s e t des

dynaste s a l sac i en s
On sai t comment l e dé s ir de venger c e t affront e t la so i f de nou

vel le s conquê te s amenèrent le duc de Bourgogne sur l e sol des

Confédéré s e t comment l e s journée s de Grau son et de Mora t inau

gurèrent l a catastr0phe qu i s
’

acheva par l
’

écrasement de Nancy
Les contingent s al sac i en s ava i ent figuré à chaqu e é tap e de

c e tte lutte
,
car s e igneur s e t v i l l e s l ibre s avai en t égal emen t compr i s

qu
’ i l y al lai t de l eur i ndép endanc e à tou s . L

’

effond rement de l a
dominat ion de Char l e s , le par tage de se s provinc e s entre l e s
Valoi s e t l e s Hab sbourgs changea pour - longtemp s l a s ituation des
t err i toire s de l a val lé e moyenne du Rhin . La Lorra ine e st entraînée
dorénavant d ’une façon d irec t e dans la sphère d

’ influenc e d e la

pol i t ique françai se . Frédér i c I I I et Maximi l i en I er eur ent , d e l eu r
côté

,
un e tâche p lu s urgente que c e l l e de reprendre en Al sac e la

pol i t ique d
’agrand i s s ement terr i tor i a l de l eur s anc ê tre s ; d

’a i l l eur s
i l s pouva i en t la pour su ivre , ave c infiniment p l u s d

’amp l eur ,
sur l e

théâtre p l u s va ste des Pays -Bas . I l d evai t l eur s emb l er probab l e
d

’a i l l eu rs
, qu

’

à l a longue , l a val lée rhénane l eur écherra it entiè

rement en partage . C ’

é ta i t inconte s tab l ement a lor s l ’un des pr i n
c ipaux c en tre s de l a c ivi l i sat ion a l lemande . Une indu s tr i e flor i s sant e
e t var i ée un commerc e qu i s

’

é tendai t au S ud au de là des Alp e s
ju squ

’à l l talie , et ver s l e Nord j u squ
’aux embou chure s du Rhin ;

une ac t iv i té i nte l l e c tu e l l e atte s tée par d es noms i l lu s tre s dan s le s
l e ttre s e t dan s l e s art s

, par des impr imer i e s nombreu se s , par des

éco l e s renommée s au loi n , donnai en t aux c i té s de l
’

Alsace un e
importanc e des p l u s grand e s au déc l i n du XVe s i èc l e . C ’ e s t prec i
sèment au s s i c e qu i en fi t , dès l e débu t du XV I" s i è c l e , un des

c entre s pr i nc ipaux du grand mouvement re l igi e ux dont les ilne
tuations succ e s s ive s e t contra ire s a l la i ent l e r emp l ir tou t ent i er .

1 . Voy . sur Pierre de Hagenbach les é tud es d é tai l lé es de M . Witte et le
sol ide travail d e M . Ch. Nerl inger dans les Anna les de l ’Est (Nancy , 1889
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Sol fert i l e en héré s i e s dès l e moyen âge et tourmenté par

moment s par un myst i c i sme p l u s pr ofond qu
’

or thodoxe
,
l
’

Alsace

avai t rec é lé d e tou t t emp s une vi e rel igi eu s e inten s e , m ême aux

p ér iod e s de l a déc ad enc e d e l a foi E l le avai t é té des p lus s inc ère s
à souhaiter à réc lamer par l a vo i x é loqu en te de Gei ler -d e Kayser s
berg,

l e s reformes né c e s sa ire s e t l e r e tour de l
’ É glise corrompue

aux au stér i té s de l ’ É glise l ’ e spo ir d
’

un changement

pac ifique et volonta ire a l la d im inuan t peu à peu , pu i s s
’

é te ignit

dan s le s âmes ; i l s e fi t dan s nos contrée s un travai l en core oc c u lt e
d

’abord mai s pu i s sant , dan s l e s e sp r i t s , et quand l a révol t e de
Luther eclata

, au nom de l
’ É vangile e t de l a consc i enc e ind ividue l l e

oppr imée , l
’

Alsace fu t une des région s de l
’

Allemagne où l e pro
fesseur de Wi ttemberg trouva l e p lu s tôt des part i san s ré sol u s “.

Avec la Ré forme
,
nou s r en controns l e tro i s i ème des fac teur s

pr imord i aux qu i ont exercé une infl u enc e d éc i s ive sur l e s d e s t i née s
de l

’

Alsace au XV I I e s i èc l e . A côté du morc e l l ement infin i des t err i
toires , à c ô té de l

’ab s enc e
, de l

’

é loignement ou de l'impu i s sanc e
d

’

un pouvo ir c entral , l a que st ion re l igi eu s e va déc ider d e p l u s en
p lu s , à mesure que nou s avançon s dan s l e KVI e s i è c l e , _

du deve
lopp ement po l i t ique d es contré e s entre les Vosge s e t l e Rh in , ou

p lu tô t , pour par l er d
’une façon p lu s exac te , e l l e accentué l eur

décad ence
,
au mi l i eu des agglomérat ions p l u s cons idé rab l e s qu i les

ens errent e t l e s menac ent de toute s part s . Sou s la pou s sée des d i s s i
d eu c es ec c lé s i a s t ique s , l

’

Alsace s e dé sagrège , pour a in s i d ire , e t
l
’

enchevêtrement b i z arr e de s e s group e s re l igi eux ajou t e de s cau se s
nouve l le s de r ival i té s e t d ’

antipathies à tou s les motifs p l u s anc i en s
de quere l l e s in te s t i ne s . La mai son d

’

Autriche ,
fidèl e gard i enne de

l a foi , s e déc lare en Al sac e comme ai l l eurs adver sa ire i ntrans igean t
de l

’

hérésie
,
et parv i en t en effe t , après l ecrasement défini ti f d e l a

guerre des Paysan s (1525 ) à é tou ffer en Hau te—Al sac e , sau f dan s
que lque s rar e s domain e s pr i nc i er s e t dan s que lque s vi l l e s l ibre s ,
l e s germes a ss e z nombreux d

’abord de l
’

hérésie . Mai s par c e la

1 . S ur ce mouvement si curieux , si proiongé , et qui renaît pé riod iquement
en A lsace , du X I I ° au X VI ° siècle , voy . les savants travaux d e M . Charles
S chmid t (T auler, Les M ystiques d u X I V

° s ièc le
,
Nicola s d e Bâ le,

ceux d e M . Aug. J und t(H istoiredup anthé ismep opu la ire a u moyen âge ,
les

A m is de D ieu , Ru lma nn M erswin,
ceux d e M M . Preger, D enifl e , etc .

2 . Voy . sur lu i l ’ouvrage capi tal _
de M . le chanoine D acheux.

J ean

Gei ler de Kaysersberg, Paris, D elagrave , 1876 ,
3. J

’

ai à. peine besoin d e rappeler que j e ne parle ici que d u mouvement
en général ; tout le monde sai t qu ’au point de vue plus spé c ial ement théo
logique , l ’A lsace se rattacha d

’abord de pré férenc e aux conceptions des
réformateurs sui sses.
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même e l l e perd en i nfluenc e p ar tout où l a nouve l l e doc tr in e
tr iomphe , et dan s c e s région s , l e s anc i enne s sympath i e s pour l e s
Habsbourgs , s i v ivac e s encor e au temp s de Maximi l i en s

’

ef

facent e t d i spara i s s en t sou s l e longrègne de Char l e s—Quint , I l en e s t
sur tout ai n s i à Stra sbourg, qu i , duran t p rè s d

’

un d em i -s i è c l e
,

r epré s ente a lor s , à j u s te t i tre
,
l e pro te s tant i sme al sac i en devant

l
’

Emp ire et d evant l ’Europe . De même que l a Genève de Calvin , e t
avan t e l l e , l a c i té al sac i enne a é té pour un t emp s l

’un des gra nd s
c entre s i nte l l e c tue l s e t moraux du nouveau mouvement re l igi e ux ,

Son i nfl uenc e s ’ e s t é tendue b i e n au de là de s a sphère d
’ac t i on

normal e ; el l e e s t d evenu e l e l i en nature l entre l a ré forme d e
Zwingl e e t c e l l e de Luth er , l a négoc iatr i c e att i tré e entre l e s pr inc e s
al l emand s e t l e s cantons su i s s e s , l

’abr i sûr des fugi t i fs de tou s p ays ,
qu i venai ent ch ercher un as i l e en c ette hô te l l er i e d e l a j u s t i c e
Mai s par tou s c e s ac te s e t par son atti tud e énergique en faveur de
l a nouve l l e doc tr i n e, l a grand e m é tropol e prote stante c reu s e chaqu e
jour d avantage l e fos sé qu i la sépare dor énavant de l a mai son de
Hab sbourg, des évêque s s e s voi s in s , e t de tou s l e s au tre s s e igneur s
ec c lé s i a s tique s , grand s e t p et i t s , possessionné s en Al sac e . E l l e sent

parfait emen t le d anger de c e tt e oppos i t ion , forc ément p ermanente ,
alorsmême qu ’ e l l e la d i s s imule sou s l e s formule s du re sp ec t , e t

par su i t e e l l e ch erch e au d ehor s un appu i pour l e ca s d
’une lutt e

trop i négal e ; au s s i dès l e m i l i eu du XVI e s i è c l e l
’

ombre de l a pu i s
sanc e frança i s e s e p roj ett e , avant- coureur des événements futur s

,

sur l a cart e d ’

Alsace‘. C e n ’ e s t pas du jour au l end emain que c e tt e
i nfl u enc e françai s e s ’ e s t fa i t s ent ir dan s notre prov in c e e l l e a é té

proposée d i s crètement , pu i s invoqué e , pu i s imposée final ement par
l e développemen t nature l et pour ain s i d i re forc é de l ’h i s toire

général e du KVI e e t du XVI I e s i è c l e . Le s d ébu t s en furent acc i
d ente l s

,
l e s p remi er s d éve lopp ement s mode st e s e t l e s or igine s n

’ en
ont pas encore é té suffi samment é tud i é s d

’ une man i ere impart ia l e
e t cr i t iqu e à la foi s . Quand l e fu tur Lou i s X I d e sc end en Al sac e , i l
s ’y gère en adversa i re e t y e s t combat tu par tou s comme l e p ire
ennem i . Quand

,
env i ron c ent an s p lu s tard ,

Henr i I I fran ch i t à son

ne faut pas se la isser tromper par les viei l les formules de d é voue
ment des protocoles et d es correspond ances offi cie l les , qu i subsistent tou
jours ; en réa li té S trasbourgne poursu it alors qu ’unbut, celu i d e réal iser ple i
nemen t Son t itre de vi l le li bre , en se c réant une situation a bsolument

ind ép end ante d e tou te autori té impé riale ; el le refuse à cette d ern ière tout
serment d ’

a llégeance quelconque. encore a la vei lle d e sa capi tula tion de
168 1 . D

'ail leurs les historiens allemand s d e bonne foi ont tou jours reconnu
cette tendance . (Voy. Lorenz et S cherer, p .
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tour l e s Vosge s e t traver s e san s ob s tac l e l a p l a i ne j u squ
’au Rhin

,

c ’ e s t en qual i té de défens eur d e l a l ib er té germanique en al l ié
d es prote stant s d

’

Allemagne , qu
’ i l y paraît . Si l a défianc e qu

’ i n s

p ire l e conquérant de Metz n
’ e s t pas mo i nd re que c e l l e qu

’

éve illa

jad i s l e dauph in , i l ne r etrouve pas en fac e d e lu i l e s antagoni s te s
r é so lu s e t hard i s dont l e s attaque s i nc e s sante s ava i ent forc é j adis les
b ande s autrement nombreu se s des A rmagnac s à évacu er l e pays‘.

E t pour tant , d epu i s un d emi- s i è c l e , l e s ave rt i s s ement s sol ennel s et
l e s obj urgat ions patr iot ique s n

’avai ent po i n t fa i t dé faut en Al sac e
à c eux qu i , par ignoranc e , s e la i s s ent al l er à croire aux droi t s
ant ique s des Valoi s sur l a r ive gauch e du Rhin , aux amb i t i eux e t
aux court i san s

, qu i éprouven t des sent iment s d
’affe ct ion p lu s p ro

fond s pour l a couronne de Franc e que pour l e Saint—Emp ire romain

german ique ’ Peut -ê tre b i en que ,
san s la grand e cr i s e re l igi eu s e ,

l e s exhorta tion s d ’

un J acque s W impheling,
et p l u s tard c e l l e s d

’

un

Beatu s Rhenanus
,
ou d

’

un J érôme Guebw iler , eu s s ent été p lu s
fid è lement su iv i e s par l eurs compatr iote s . Mai s en fac e de l a toute

pu i s sanc e de Char l e s—Quint , de se s convi c t ions in trans igean te s sur
l e t erra in de la foi , l e s prote s tant s d

’

Alsace
,
moi n s en core que c eux

du r e ste de l ’Allemagne ,
n ’ava i ent guèr e la l iber té du cho i x dan s

l eur s a l l ianc e s . Pour sauvegard er efficac ement l eur l ib er té rel i

gieu se ,
i l fal la i t b i en sai s ir l a main que l eur tenda i t Franço i s I er et

l i er part i e ave c l e s eu l p r inc e d
’

Eur0pe qu i os ât s ’

0pposer à l eta
blissement d e l a monarch i e un ivers e l l e C eux qu i é ta i en t l e s

p lu s menacé s par de pu i s sant s vo i s in s ca thol iqu e s , en même t emp s

qu
’ i l s é ta i en t l e s p lu s rapproché s des t erre s de Franc e , deva i ent

ê tre forc ément amené s à appe l er à l eur a id e l e roi françai s ou du

moi n s à sol l i c i t er son appu i moral
,
b ien qu

’au fond i l ne l eur insp i
rât guère mo in s d

’ i nqu ié tud e que l
’

Empereur lu i -même .

Aprè s s a vi cto ir e , dé c i s ive pour tant . sur l a l igue de Smalkalde
,

c ’ e st b i en c er ta in ement pour n e pas pous s er Strasbourg dan s les
bras de l a Franc e

, que Char l e s -Quint offre à cette vi l l e des cond i t ions

1 . L
’expéd ition de H enri I I a é té racontée avec d e nombreux et intéres

sants d é tail s
, par M . A lcu in Hollaender , mais à un point de vue bienexclusi

vement all emand . M M . Lorenz et S cherer racontent d ans leur H istoire
d
‘
A lsa ce (p . 24 4 ) qu ’on ne vi t point para ître la rongeur de la honte sur le

front de H enri 11 , alors qu
’

i l entra d ans S trasbourgqu ’il mé d i ta i t pourtant de
trahir . Le ma lheu r est que cette entrée n ’eut jamais l ieu que dans l

‘

imagina

tion des savants é crivains .
2 . Ce sont les d eux ordres d ’

id é es qui sont d éveloppé s d ans la German…

de Wimphe l ing, dont une rê impression a é té donné e par M . Charles S chmid t
(Genève , F ick , 1874 , et une traduc tion allemand e annoté e plus ré cemment
pa r M . ErnestM artin (S trasbourg, T rü brœr, 1885 ,
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de paix d
’une mansué tud e par ticu li ère c

’ e s t pour ne pas l a rej et er
sou s l ’ i nflu ence des Habsbourgs que Henr i I I s

’

abstient de t enter
contre e l l e un coup de main analogu e à c e lu i qu i vi en t de lu i sou
mettre l a Répub l iqu e me s s in e . Quand le tra i té de 1 555

,
l a pa ix

de rel igion d
’

Augsbourg, a ramené , pour un lap s de temp s re la
tivement con s idérab l e , l e ca lme dan s l e s e spr i t s en Al l emagne , l

’appu i
des ro i s d e Franc e n ’ e st p lu s r ech erché ave c l a même ard eur

,

d
’au tant que l a monarch i e des Valo i s s e fai t p lu s encore la persécu
tr i c e d e la bonne ' c au s e que ne l ’ avai t été naguère c e l l e des
Habsbourgs . Mai s l e s rappor t s i nt ime s et su ivi s avec l a Franc e ne
sont pas i nterrompu s pour c e la ; tout au p lu s c hangent- i l s d

’

obj e t .
L

’

Alsace prote s tante d evi en t à son tour un poi nt d
’appu i , un

c entre de ravi tai l l ement , un l i eu de r e fuge au be so in , pour l e s r epré
sentants de l a Ré forme frança i s e . C ’ e st à Stra sbourg que ré s id ent
l e s che fs des huguenot s bann i s , l e s fi l s d e Condé e t d e Co l igny , l e s
en fant s de d ’

Andelot
,

‘

les envoyé s offi c i e l s e t offic ieux du j eune ro i

de Navarre c ’ e st dans l a Bas se -Al sac e que s e réun i s s en t les reî tre s
al l emand s qu i vont combattre sou s J ean - Cas imir sou s Wo lfgang
des Deux-Pont s e t sou s Dohna l e s régiments de H enr i I I I e t c eux
d e Henr i l e Bala fré . Un ch ron iqu eur s tra sbourgeo i s contempora i n

p eu t affirmer , ave c une exagérat ion d
’ a i l l e urs évid en te

, que s a vi l l e
natal e comp t e un t i er s d

’hab i tan ts de l angue frança i s e , fugi t i fs de
Franc e

,
d e Lorra ine ou des Pays—Bas‘.

Pui s la lu tte recommenc e en Al l emagne , . quand au pac ifique
Maximi l i en I l suc c èd e en 15 76 l ’ emp ereur Rodo lphe I l , nat ure l l e
ment borné , longtemp s é l evé sou s la tu te l l e d e Ph i l ippe 11 à
Madr id ,

e t qu i , p endant un long règne , n e c e s sa d
’ ê tre l e doc i l e

i n s trumen t des Pè re s J é su i t e s e t l e jouet de l a domesti c i té de son

pala i s . Mai s
,
a c e moment

,
l a s i tuat ion in tér i eure de l

’

Emp ire a
comp l è t em ent changé . L e s catho l ique s s e senten t porté s par l

’

é l an

géné ra l qu i an im e l
’

Eglise re stauré e , d i s c ip l i née e t sûre
”

d
’ e l l e

même
,
sou s des ch e fs in te l l igent s et hard i s

,
d i sposant d e mil i c e s

au s s i en thou s ia s te s que nombreu s e s ; l e s p rote s tant s sont affa ib l i s

par de me squ ine s r iva l i té s pol i t iqu e s et par des d i s s en s ions r e l i

gieuses i n s ens ées. La contre -ré formation s ’ac c entu e sur tou s l e s

po int s à l a fo i s de l
’

Emp ire , e t va in ement l e s p r i nces l uthé r i en s et
ré formé s d ’

Allemagne e s sai en t de lu i ten ir tê te ave c l eurs p ropre s
forc e s

, et de regagner le t e rra i n perdu ai l l eu rs , par quelque s nou
ve l l e s conquê te s . La tentat ive d

’

asseoir un archevêque prote s tan t

1 . Chronique d e S eba ld Buheler , ad annum 1538 . (F ragments d es Chro
niques d

’

A lsa ce, par L . D acheux, I, p .
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tutions pol i t ique s et soc ial e s , par un pas sé d ix fo i s s é cu la ire
,
ne

songea i t alor s nul l ement à abd iquer sa nat ional i té tud e sque e t à
renoncer à sa p lac e d an s les cadre s é l a st ique s , s i commod e s pour
s e s a sp irat ion s autonomes , du Saint-Emp ire romain germanique .

S i l a Confédérat ion su i s s e ava i t é té p l u s rapprochée encore , p lu s

pu i s sante e t sur tou t p l u s un i e , de vi e i l l e s e t cord i a l e s re l at ion s e t
d es affini té s nombreu se s aura i ent probab l ement pou s s é l e s c i té s

prot e s tante s de notre provinc e à s e jo i ndre à el l e . L ’exemp l e de
Mulhou se , entrée d an s l

’al l i anc e h e lvé t ique dès l e XVI e S i è c l e s e
s era i t général i sé san s dout e . Mai s cett e un ion aurai t—el l e pu e tr e
durab l e ? Que st ion au s s i inut i l e à pos er que d iffic i l e à ré soudre ,
pu i squ e l e s tentative s l e s p l u s sér i eu s e s , fa i t e s en vu e d

’

un e un ion
de ce genre , ne puren t j amai s rec evo ir qu

’un commencement d ’

exé

cu tion Si
, d

’au tre part , des pr i nc e s i nte l l igen t s e t d
’une volonté

pu i s sante , avai ent oc cupé au XVI I e s i èc l e l e trône d
’

O thofi l e G rand ,

de Frédér i c B arb erous s e et de Maximi l i en s ’ i l s ava i ent su d é
fendre l ’ i ntégri té de l eur va st e emp ire , san s alarmer l e s s entiment s
de l iberté n i v io l en ter les con sc i enc e s de l eur s suj et s , l e boulever
s emen t profond qu i a l la i t s

’

opèrer , au cou rs d
’

un d emi - s i èc l e , dan s
l a march e oc c id ental e de l ’Empire n ’aura i t pas pu s e produ ire .

I l fal lu t tou te l ’ inintelligence pol i t iqu e , tou t l e fanat i sme borné des
su cc e s s eur s de Char l e s—Qu in t pour pou s s er l

’

Alsace du c ôté de l a
Franc e

,
tout e s l eur s i n for tun e s m i l i ta ire s pou r donner à c e l l e - c i

l ’ e spo ir fondé de prend re po s s e s s ion de l a front i ère du Rh in et

pour l u i fa ire réal i s er c e t e spo ir par un d em i- s i èc l e de lu tte s
acharnée s .

1 . L
’al liance restreinte de S trasbourg avec Zurich , Bâ le et Berne , con

clue en 1588 . ne fut jamais renouvelé e , tant on sentait , d e part et d
‘autre ,

qu’elle imposa it des d evoirs impossib l es à remplir.
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C H A P I T RE P RE M I ER

É vénements poli t iques et m i li ta ires de la guerr e

d e T rente Ans

C e n ’ e s t pas un réc i t dé ta i l lé de tou s l e s événement s po l i t ique s et
mil i ta ire s

,
re lati fs à l ’Alsace , duran t la guerre de Trente An s que

nou s comp ton s pré senter aux le c teur s dan s c e chap i tre de notre
travai l . Ni l e s invas ion s suc c e s s ive s des soudard s du Palat in

, de

c eux de Gustave Horn ou de Bernard de Weimar dan s notre pro
v inc e

,
ni l e s négoc iat ion s d ip lomatiqu e s entre l e s d ifférent s Etat s

de l
’

Alsace ,
ni l eur s rappor t s ave c l e s pu i s sanc e s du d ehor s (surtout

c eux de Stra sbourg avec l e s couronne s d e Franc e et de Su èd e ) n e
saura i ent ê tre raconté s par l e m enu dan s une é tud e qu i s

’attach e
surtou t à donner un tab l eau d ’ en s emb l e de l ’Alsace au XVI I e s i è c l e .

I l faudra déj à dépas s er de b eaucoup l e s d imen s ion s d
’

un chap i tre
ord inaire pour en e squ i s ser s eu l emen t l e s pr i nc ipaux contour s .
D ’ ai l l eurs c ’ es t a s surément c e lu i de tou s dont l e s é lément s son t l e

p l u s fac i l e s à retrouver autre par t . Le s ré c i t s des chron iqueur s con
temporains de l a Haute e t de l a Bas s e—Alsac e

,
l e s nombreu s e s

feu i l l e s vo lante s
,
re lation s et pamph let s de l

’

époque , l e s va s te s
comp i la t ions du temp s et l e s h i sto ire s général e s mod erne s fourni s
sent ave c abondanc e l e s d é ta i l s des d évastat ion s d e Man sfe ld , d e l a
venu e des Su édo i s

,
des lu tte s entre l e s l mpér i aux et B ernard de

Weimar , de l
’

oc cupat ion finale du pays par l a Franc e . Rien qu
’ en

extrayan t le s volumineux in- fo l io du Thea trzun Europæum et les

gros in-douz e du M ercure fr ança is ou l e s R ela tions semestr ie lles d e

F r ancfor t , on compo sera i t une h i stoire mi l i ta ire a s s e z comp l è t e de
l
’

Alsace . Tou s l e s h i s tor i en s qu i , de nos jour s , ont écr i t sur l
’

his

to ire d e l a prov inc e ou sur c e l l e de ses local i té s par t i c u l i èr e s s e
sont é tendu s tou t nature l l emen t sur une époqu e qu i vi t s e pro
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du ire un s i
'

profond _

bou leversement dan s l e pays On a tiré des
arch ive s a l sac i enne s d e nombreux e t pré c i eux document s , relat i fs
so i t aux rappor t s po l i t iqu e s des b e l l igérant s entre eux , so i t à c eux
des prot ec teurs et des p rotégé s p endant la lutt e trentena ire Un
nombre con s id érab l e de document s i néd i t s repos e san s doute en
core dans l e s d épôt s pub l i c s ; mai s au jourd

’ hu i que l a correspon

d anc e de Riche l i eu a vu l e jour , a in s i que c el l e de Mazar i n ; que l e s

pap i er s in t ime s de Bernard de Weimar et de son confid en t
,
le baron

d
’

Erlach
,
ont é té fou i l lé s et commenté s p ar des savant s d i s t ingué s ,

i l n ’y a p lu s guère de p l ac e pour des révé lat ion s inatt endue s sur l e s
v i sée s pol i t ique s e t sur l ’ac t ion d ip lomatique des pu i s sanc e s enga

gées d an s la lutte , pour autant qu
’e l l e s e rapport e à l

’

Alsace .

Nou s ne nou s arrê t eron s donc à d écr ire l e s opération s m i l i ta ire s
des d ifférente s armée s qu

’

au tant que c e s era str i c t ement néc e s sa ire

pou r exp l iquer l e s m odifié at 10ns dan s l ’at ti tud e po l i t iqu e d es pu i s
sanc e s

,
et dan s l a d ispos i t ion des e spr i t s , forcément trè s var i ab l e

e t changean te , en Al sac e , duran t c e tt e longue époqu e de sou f
franc e s e t d ’

épreuve s 3 .

L ’h i stoire de la gu erre de T rente An s p eut se d iv i s er , pour c e qu i
conc ern e notre provinc e , en tro i s pér iod e s n ettement d i s t i nc te

—

s . La

prem i ère va de 16 18 à 1630; c
’e s t une pér iode d

’atten te anxi eu s e

pour les prot e s tant s du pays , momentan ément in terrompu e par
l ’appar i t ion d

’

un al l ié p l u s dangereux , à coup sûr
, que l e s ennem i s

eux- mêmes . Pendan t d ix-hu i t mo i s , l
’

Alsac e -

e st sou s le cau ch emar
d e l ’ i nvas ion de Mans feld ; une fo i s d ébarra s sée de l

’

audac ieux

aventur i er
,
e l l e n ’ e st guère moi n s fou lée par l e s troup e s e spagnol e s

e t impér i a l e s , qu i s e recrutent ou s e ravi tai l l ent in c e s samment sur

son terr i toire
,
épu i sant l e pay s san s p rofi t apparent , mai s prépa

rant par l eur pré s enc e , dan s l e s in tent ion s s ec rè te s de Ferd inand I l ,
le re tou r d es héré t ique s à l a foi cathol ique . l nauguré par l

’

éd i t de

1 . L
’

Histoire «l
’

A lsa ce, de S trobel consacre p lus de d eux cents pages a
raconter la guerre d e T rente Ans . D ans l ’H istoi re d ’

Oberna i de M . l ‘abbé
Gyss, dans celle de Haguena u de M . l ’abbé Guerber, d ans cel le de S a verne
d e M . D agobert F ischer, dans cel le d

’

Ensishe im de M . l ’abbé M ercklen,

d ans cel le de Co lma r par Bi l ling, etc .
, etc . , les ré ci ts su r cette lugubre

époque sont fort d é tai l lés .

2 . On peu t c iter i c i surtout . comme exemple a suivre , les extrai ts de
M . X avi er M ossmann q ue l

‘

intatigable é rud i t a publ ié s , pendant une

qu inza ine d ’anné es sous le titre de M a tér i a uæ p our serc ir a la guerre d e

T rente Ans , tir és d es A r chives d e Co lma r d ans la Revue d ’

A lsa ce (1876
3 . Pour l ’histoire puremen t loca le d e cette é poque on pourra en trouver

les tra i ts princi paux plus loin , d ans la d escription historieo -topogr:1 phiquc

des territoires a lsac iens (l ivre
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Res ti tut ion de 1629 , l e mouvement de réac t ion cathol iqu e vio l ente
e s t brusquement arrê té par l a d e sc en te du roi d e Suèd e en Alle
magne . Alors commence la s econde p ér iod e de l a lut te trentenai re

pour l
’

Alsace ; c
’ e st la contre - part i e d e l a précédente , l

’

époqu e d e l a
réac t ion prot e s tante . C el l e - c i s e mani fe s te lor s de l a campagne d e
Gustave Horn et est continué e par sé s su c c e s s eurs ; contrecarré e ,
dan s une c er ta ine mesu re , par l

’ appa r i t i on des armé e s de Lou i s X I I I ,
au d e là des Vo sge s , el l e s e p ro longe , en somme , j u squ a la mor t de
Bernard de \Veimar

,
en 1639 . C ’ e s t au s s i la pé r iod e d e l a cr i s e a iguë ,

c e l l e des l utt e s inc e s sante s su r l e sol m ême d e l ’Alsac e
,
c e l l e d e

l
’

épouvantahle famin e de 1636 et de 1637 ,
c et te époque dont on

par l e encore de nos jou r s ave c une vague terreur dan s l e s cam

pagne s du S undgau . comme de l a guerre d es Suédo i s La tro i
s ième p ér iod e qu i s

’

é t end de 1639 aux trai té s de Westphal i e , peu
r i ch e en événement s m i l ita ire s important s , e st p eut— ê tre p lu s épu i
s ant e encore pou r l e pay s , in c e s samment exp lo i té , haras sé , ru iné

par l e pa s sage d es troup e s al lant au d e là du Rhin ou r efoulée s ver s
le grand fl euve . E l l e contribu e p lu s efficac ement , aprè s la fi èvre d es
c r i s e s préc éd ente s , à d i spo s er c eux qu i surv ivent à tant de cata s
trophes e t soup irent aprè s l a paix , à s e soumettre à toute s l e s con
ditions qu

’ e l l e impos e , pourvu que ce soi t l a pa ix .

Quand l a lutt e r el igi eu s e et po l i t ique s e dé chaîna en Bohême , du
v ivant même du v i e i l emp ereur Math ia s , amené e sur tou t par l a

p er sp ec t ive d e l
’ avènement p rochain d e l

’arch idu c Ferd inand d e

Gratz , et que les repré s entant s des É tat s du royaume tch èque eu rent
j e té par les fenê tre s du H rad sch in le s repré s entant s de l

’

empereu1

(23 mai un ob s ervateur sup erfi c ie l au ra i t pu cro ire que c e s
événement s lo inta in s n ’aura i en t qu

’ une b i en fa ib l e i nfluenc e sur les
de st inée s u ltér i eur e s de l ’Alsace . C ’

é ta i t comp ter san s l
’ extrême

surexc itat ion d es e spr i t s d
’

un bout à l ’autre du Saint—Emp ir e , on

po
urra it d ire , d

’

un bou t à l ’autre de l ’Europe . La contre -ré forma
t ion re l igi eu s e e t la monarch i e ab so l u e , ou s i l

’

on pré fè re un s eu l
mot d

’

ordre , l e pr i nc ipe d
’ au tor i té S OÙ S toute s s e s formes

,
engagent

la bata i l l e , à c e tt e dat e , sur toute l a l ign e , so i t contre les vi e i ll e s
l ibe rté s féodal e s , so i t contre les nouve l l e s l iber té s re l igi eu s e s . La
lutt e s e p répare partou t , non

.

mo i n s vive en Franc e qu
’ en Al le

magne e l l e s e produ i t éga l ement , ave c des apparenc e s d ifférente s
e t des al lure s p lu s ré servé e s , d an s la Grand e -B retagne et aux
Pays—Bas .

Les contraste s con fe s s ionnel s é ta i en t au s s i marqué s en Al sac e

qu
’ ai l l e urs , p l u s marqué s p eut— ê tre que dan s b i en d

’autre s régions

R . R E U S S , A lsa ce .
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de l
’

Emp ire ,
car l ’ i n fl u enc e i nte l l e c tu e l l e e t mora l e de la Répub l ique

prote stante de Strasbourg y gênai t cons idérab l ement , s
’ i l n e la

contrebalança i t p lu s , c e l l e des arc h iduc s d
’

Au tr iche
,
maî tre s de la

Hau te—Alsac e
,
de l a

’

pré fec tu re d e Haguenau et du s i ège ép i s copal
de la provinc e ‘. Depu i s l

’ i s su e malheureu se d e l a guerre des Evê

que s , non s eu l ement l a marche a sc endante d e l a Ré forme s
’

é ta i t
arrê té e,ma i s encore e l l e é ta i t énergiquement re fou lée , tant dan s les
vi l l e s que dan s l e s campagne s “. Une c ircon stanc e par t i c u l i ère ,
dont l e s dé ta i l s é ta i en t san s dou te encore inconnu s a c e moment en
Al sac e

,
mai s qu

’

on pouvai t vaguement d ev iner ,
r endai t la s i tuat ion

po l i t ique et rel igi eu s e de l
’

Alsace prote stante p l u s grave que j amai s ;
c ’é ta i t l ’ ac cord s e cret négoc ié en tre l e s d eux branche s de l a ma i
son de Hab sbourg. Pour a s surer l ’appu i de l

’

E spagne ,
toujour s en

co re for t pu i s san te , a sa cand idatu re impér i a le l
’arch iduc Ferd i nand

ava i t s igné le 20mars 16 17 ave c l e comte d
’

Ognate , ambas sad eur
e spagno l à Vi enne , Un engagement s ecr et par l equ e l la pré fe cture de
Haguenau , l

’

O rtenau (dan s le p ays de Bad e ac tu e l ) , le Sundgau et

l a p r in c ipauté de Fina le en I ta l i e é ta i en t promi s à Ph i l ipp e I I I et a
ses hér i t ier s D e c e tt e façon

,
l
’

E spagne a chevai t enfin l
’

acqu isitiOn

de c e tte rou te m i l i ta ire s i dé s irée
, qu i , du Milanai s aux Pays—Bas ,

lu i p ermettra i t de fa ire c ircu l er l ibremen t s e s armé e s sur s e s pro
pre s domain e s . C ’

é ta i t un e provoca t ion d irec te contre toute po l i
t iqu e frança i s e qu i n

’au ra i t pas comp l è temen t oub l ié l e s lut te s de
Franço i s l e" con tr e C har l e s—Quint ; c

’

é ta i t une provoca tion non

mo in s d irec te contre l ’Alsace prot e stant e qu i forcément d evai t pré
ferer l a p er sp ec t iv e d

’ê tr e sou s la protec tion de l a Franc e à c e l l e
de pa s s er sou s l e joug e spagno l ”. C ’ e s t l a cra in te d e c e danger
avant tou t d e c e tt e main -mi s e de l ’E spagne sur l

’

Alsace qu i y a
hanté l e s e spr i t s dan s les p r emi ère s année s de l a guerre de T rente
An s . Chaque fo i s que des troup e s wal lonne s ou flamand e s r emon
la i en t des Pays - Ba s pou r pa s s er d e l a Hau te-Al sac e ver s la
Boh ême , le Magi s tra t d e Stra sbourg soupçonna i t l e s p l u s no ire s

1 . L
’

archiduc Léopold d
‘

A u triche avai t é té nommé coad juteur d e

Charl es de Lorra ine , en 1598 . L
’

instr umentum elec tionis notarié se trouve
aux A rchives d e la Basse—A lsace (G . I l lui succéda en 1607 .

2 . On trouvera plus tard les d é tai ls d ans les chapitres consacrés a l etat
rel igieux de l ’A lsace au X VI I ° siècle .

3. 1
,

‘envoyé d e F rance a Vi enne , Nicolas de Baugy ,
ava it eu vent de ces

neg001auons sec rè tes qu ’i l d énonça i t, tout en les croyant moins avancé es ,
dans une d épêche aR ichel ieu , da té e de P rague , le 29 avri l 1617 .

4 . C
'est c e qu ’ont reconnu d es historiens fort peu sympathiques ala F rance ,

M M . Lorenz e t S chere r. Gesch . d es E lsa sses , 3
c éd i t . , p . 3341 .
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embûch e s et pour y échapper i l s
’

assoc iait à la po l i t iqu e de l
’

U nion

évangé l ique , afin de trouver c h e z les pr i nc e s al l emand s du Sud
O ue s t un appu i qu

’ i l n e vou la it po in t ch erch er en core en d ehor s de
l
’

Emp ire e t qu
’ i l ne p ouva i t d

’a i l l eurs e spérer de l
’

etrange r 2 pu i s

que la pol i t iqu e frança i s e du moment
‘

para issa it tout à fa i t favorab l e
aux p roj et s réac t ionnair e s de Ferd i nand d

’

Au tri che 3
. A c e moment

l
’

A lsace é ta i t toute remp l i e d éj à de b ru i t s d e guerre ; l e margrave
de Bad e écr iva i t à s e s a l l ié s s trasbourgeo i s que les E spagno l s
é ta i en t d é termin é s à ext irp er l e s h éré t ique s , qu I l en vena i t du
Nord

, qu I I S arr i va i en t de Sui s s e e t d ’

I talie
, qu e l e du c de Lor

ra ine al la i t pas s er l e s Vosge s , et c . L e Magi s trat , qu i tou t d
’abord

s ’é ta i t prononcé pour un e n eutral i té ab sol u e e t avai t égal emen t
re fu sé d e fourn ir des secourS en argent so i t à 1 emp ereur , so i t aux
Eta t s d e Bohême

,
commençai t à r el âch er un peu les cordons de sa

bour s e et fou rni s sai t , en maugréant , qu e lqu e s fond s aux con fédéré s
de l

’

U nion

La m éfianc e des cathol ique s d
’

Alsace à l egard des p rot e s tant s
n ’ é ta i t pas mo in s grand e . I l s s e p la igna i ent amèrement des pam

phle ts viol ent s qu i para i s sai ent à S tra sbourg e t i l s s
’

attendaient à
voir recommencer c e tt e guerr e d

’

escarmouches peu s ér i eu s e s , mai s
ac compagné e s de tan t d e p i l lage s , que l e s troupe s de l

’

U nion évan

gélique et c e l l e s d e l
’

Autriche s ’éta i ent fa i t e
,
en 16 10

,
dan s le pays

même . On voyai t d éj à l e s reî tre s du margrave d
’

Ansbach s
’

avancer

sur Saverne e t l ’on d i s c u tai t sér i eu s ement l a que st ion de l ’ app e l

1 . En février 1619 , l ’évêque Léopold envoya le si re d eR ibeaupierre enam
bassade spéciale à S trasbourg pour combattre ces appréhensions . I l jure au
Consei l d es T reize par le D ieu é ternel dont il espé rai t voi r la face qu ’ il
n

’

en voulait nullement à la vil l e (Procès - verbaux d es X I I I . 3 févri er
Enmars , nouvel le m issive d e la R égence autrichienne d

’

Ensisheim pour
assurer que les cu irassiers campé s en

}

H au te—A
_

lsace d eva ient combattre
les révolté s d e Bohême et non pas les Evangé liqu es (X I I I , 1 5 mars
2 . Le M agistrat de S trasbourg fit bien exam iner les trai tés signé s avec

Berne e t Zü rich pour voir s
'

i l pourrai t invoquer leurs secours (X I I I ,
30avri l mais i l ne se cachai t pas qu e ces al li és n ’é taien t pas d e force
à l ’aid er beau coup .

3. Empêcher l
‘archiduc F erd inand d ’arriver à. la couronne im pé riale , é cri

vai t Baugy a M . d e P uysieu lx, le 2 1 octob re 1617 , ce serai t « grand ement
favoriser le party hé ré tique que nous ne d evons pas moins appré hender que
l ’accroissement d e la maison d

’

A u triche . J
’

estime que S a M aj esté aura a
pla isir de prend re part a sa promotion afii n d e l

’

ob liger de plus en

plus et d ’

en reti rer aussi quelque fru ict
4 . X I I I , 1 8 mars 1619 .

5 . S ur l’attitud e d e S trasbourg au d é bu t de la guerre , j e me permets de
renvoyer à mon travai l S tra ssbu rg und d ie eca ngel isc/æe U nion {16 18
dans l ’A lsa tia de S toeber , M u lhouse , 1868 .
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de garnisa ires lorrain s pour les d i fférente s for tere s s e s de I evêché ‘.

La r égenc e d
’

Ensishe im fa i sai t p l acard er un avi s à s e s suj et s , les
engagean t à mettre à l

’abr i c e qu
’ i l s ava i en t de p l u s préc i eux , pour

évi t er d
’ ê tre d épou i l lé s par l e s troupe s , ami e s ou ennemi e s ’ .

C ’

é ta i t en effe t un défi lé cont inu e l de régiment s nouveaux , d ir igé s
ver s le th éâtre de la guerre , à traver s l

’

Alsace et l e s terre s de
l
’

Au tr iche antér i eure . C eux de Haraucourt
,
de L ichten s te in et de

Nas sau pa s sa i ent pre sque en vue de Strasbourg3 dont les gou
vernants rec evai ent ma int e l e ttre anonyme

,
les mettant en gard e

contre une surpr i s e d es Impér i aux ‘.

On comprend donc for t b ien que les pet i t s terr i toire s prot e s tan ts
de la p rovinc e , san s avo ir au cune envi e d

’ entrer en l u tte ouvert e
contre l eur su z era i n

,
s e soi en t rapproché s de l

’

U ni on évangé l ique

qu i , b i en que fa ib l e et mal d ir igé e , l eur p ré s enta i t en core le
r e fuge l e p l u s nature l , e t dont l e c h e f, 1 é l e c t eur palat i n Frédér i c V ,

p r i a i t i n s tamment Lou i s X I I I d
’

empescher que les troup e s qu i s e
trouven t en c e moment sur le s front i è re s de Franc e

,
entras s ent en

Al lemagne . Une t e l l e en trepr i s e , ajoutai t - i l , redond erai t au préj u
d i c e de la Fran c e , en fortifiant par ce moyen le party qu i l uy est

contra ire 5 I l a l la i t même j u squ
’à imagi n er naïvement qu

’

on

pourro it t irer du roy de Franc e que lqu e as s i s tanc e 8 San s doute
c ett e al l i anc e avec l ’ U nion é ta i t a s s ez onéreu se , car le T ré sor de
S trasbourg é ta i t

,
a in s i que l e d i sa i t B augy dan s une de se s

d épêch e s , l
’

un des plus fort s arc s - boutan
‘

s
7 d e l a con fédéra tion .

Mai s une inqu i é tude b eaucoup plu s grave encore que c el l e des

p er te s d
’argen t pos s ib l e s e t probab l e s , vint tourmenter les pro

testants d
’

Alsace ver s l e m i l i eu de l ’anné e 16 19 . I l s n e voula i en t
au cunement su ivre une pol i t iqu e agre s s ive con tre la ma i son d

’

Au

tr i ch e ; nul n e d é s ira i t , n i à Stra sbourg,
n i a Bouxwi l l er

,
n i à

Co lmar , ni à Landau
, que Fréd ér i c a c c ep tât la cou ronne de

Bohême
,
e t quand c e tt e dé c i s ion , s i fa ta l e à l eur s i ntérê t s , eu t é té

pr i s e , quand ,
apré s l a mor t de Math ia s , l e Palat in , non san s h é s i t er

1 . X I I I , 23 ju in 1619 .

2 . Colmar envoya un exemp laire de ce placard et S trasbou rg, par exprès,
X I I I , 28 avri l 1619 .

3 . X I I I , 10ma i
, 13mai 1619 .

4 . X I I I , 26 ma i , 5 ju in , 27 d éc . 1619 .

5 . Lettre da té e de H e ilbronn , 1 ju in 1619 . (Bib l . Nat . M anuscri ts fonds

frança is ,
6 . Lettre d e F réd éric V au d uc d e Bou i l lon , d u 27 sept . 1619 . (B . I\

‘

M sscr . f . fr .

7 . Lettre d e Baugy a I ’uysiculx , M etz , 22 septembre 1619 (B. N . M sscr.

f. franc . ,
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bourg, avec c eu lx qu i l a su iven t en E lsace ,
l e marqu i s de Bad e , etc .

Encore que lque s mo i s p lu s tard ,
l a chanc e l l er i e vi enno i s e adre s sa i t

des app e l s pathé t ique s a la cour d e Fr anc e ‘, sou s la s ignature im
p ériale , et le monarque promettai t que son frère Léopold r e c evra i t
d e l a façon la p lu s ami ca le l e s troup e s françai se s à la front i ère ;
mai s r i en ne vin t

,
s i c e n ’ e s t l ’ amb a s sad e du duc d ’

Angou lême .

On ava i t fini par reconnaî tre en effet , a Sa in t -Germain , a i n s i qu e
Baugy d evai t l e d i re p lu s tard , que l

’

interest du Roi estoit que l e s
affa ire s p ré sente s d

’

Allemagne s e t erminent en sor t e qu e ny la

mai son d ’

Autriche
,
ny le s prot e s tant s en empor tent une enti ère

vi c to ire 2 L ’ ambas sad e que Lou i s X I I I envoyai t à Vi enne
,
so i t

pour e s sayer d
’ amener un rapproc hemen t entre Ferd i nand et se s

adver sai re s
,
comme i l l ’assura it , so i t pour se fa ire rendre un c omp t e

p l u s exac t de l eurs forc e s ré c iproque s , arr iva l e 15 mai 1620 à

Strasbourg,
où s a venu e (e l l e comp ta i t , d i sa i t—ou , plus de 300

c aval i ers de su i te ) “ avai t oc ca s ionné d es préparat i fs témo ignant
d

’une c er ta in e d éfiance ‘.
—Mai s , en d ehor s d e prote s tations d

’am i t ié
e t de formule s de pol i t e s s e , l e s r ep ré s entant s de Lou i s X I I I n

’avai ent
r i en à commun iquer aux r epré sentants de l a p etite Répub l ique , e t
i l s qu i ttèren t la v i l l e , après y avo ir sé journé v ingt- quatre h eure s
s eu l ement . I l s ava i en t d emandé à v i s i ter l ’ar s ena l , l

’une des cur io
sités l e s plus appréc i ée s alor s de Stra sbourg,

e t l ’ envoyé de F er
d imand

,
Everard de Ribeaupierre ,

con se i l la lu i —même aux T re i z e d e
l e s y condu ire ; i l s y trouveront , ajouta i t—.

i l mé chamment , b i en d es
chos e s qu i ne l eur fera i ent pas pr éc i s ément p la i s ir 5 Le duc d ’

An

goulêm e
,
le comte de B é thune e t M . de Préaux s e r end irent à

Ulm
,
où é ta i en t réun i s pour lor s le s pr inc e s prote s tant s , e t firent

agré er aux con fédéré s , peu capab l e s de l utt er contr e l eur hab i l e té
d ip lomatiqu e “, un proj e t d

’ entente et de neu tral i té re spec t ive entre
l
’

U nion évangé l iqu e et l a L igu e catho l iqu e . Cet a ccord fut s igné

1 . Let tre de F erd inand I I à Loui s X I I I , 28 mai 1820 Nuno, nunc maxime
necessitas eñlagitat ut irritata universorum regum et pri ncipum potentia
viribus unitis . tueatur (B. N . loc .

2 . Lettre de Baugy a Puysieu lx, 23 sept . 1620(B . N . , loc .

3. En réal ité , l ’ambassad e comptai t 255 personnes e t 153 chevaux (X I I I .
16 ma i

4 . On fi t fa ire des patrou il les nocturnes par les membres du M agistrat ,
tend re des cha ines d evant les auberges , renforcer la gard e de l ’arsena l , etc

(X I I I , 13 mai

5 . X I I I , 18 mai 1620.

6 . Ces princes sont d es espri ts lents e t glorieux , d isaient les ambassa
deu rs français dans un rapport au roi (Amba ssa d e d e M M . d

’

A ngou lcsme

e tc . Paris , Jol ly , 1660, fol io , p .
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l e 23 j u i n—3 j u i l le t 1620,
en pré s enc e des envoy é s françai s , ma is

san s que c eux- c i vou lu s s ent l e s igner à l eur tour comme garant s
“

.

C ’

é ta i t un vra i marc h é de dup e s . La Boh ême et le Palat inat é ta ien t
vir tu e l lemen t ab andonn é s à l eur sor t par l eur s a l l ié s . Maximi l i en de
Bavi ère pouva i t entrer dan s le prem ier des d eux pay s à la tê te de
l ’armé e de l a L igue san s avo ir à c ra indre une attaque sur s e s d er
r ières

,
et comme n i Ferd inand I l n i l e ro i d

’

E spagne n
’

é ta i en t
memb re s de l a L igu e catho l ique , l e tra i té d

’

U lm n e le s emp êchai t
nu l lement d ’ envah ir l e Palat inat , n i t e l autre t err ito ir e de l

’

U nion.

Ain s i s e termina l ’ act ion po l i t iqu e d
’ une al l ianc e in sp irée j ad i s et

soutenue par Henr i IV et don t l e s c he fs avai ent c are s sé , naguère
encor e

,
les p lu s amb i t i eux p roj ets Î .

Peu de semaine s aprè s le dépar t des amba s sad eur s frança i s , on

vi t arr iver à Strasbourg un envoyé des E ta t s généraux des Pays
Bas

, qu i as sura l e s dé légué s du Magi s trat de toute s l e s sympath i e s
de Leur s Haute s Pu i s sanc e s et e s saya de l eur fa ire par tager sa con
v ict ion qu e la Franc e ne p ermettra i t pas à Sp i no l a d e s Imp l an ter
en Al sac e “. Un p eu p lu s tard , c e fu t l e tour de l

’ambas sadeur de
J acque s l ‘-

’ r d
’

Angleterre ,
s ir HenryWot ton

, qu i s e rendai t à Veni s e ,
de re c evo ir les hommage s du Conse i l ; au s s i p e s s im i st e que l

’ en
voyé ho l landai s , Aerssens , l

’avai t é té p eu ,
i l p roc lama la s i tuat ion

au s s i attr i s tant e que d angereu se , déc larant qu
’ i l ne voyai t au cun

moyen d ’

y r eméd i er ,
et d emanda s i Mes s i eur s d e Strasbourg en

connai s sa i en t un par aventur e . C eux-c i durent avou er mode st emen t
leur i ncomp ét en c e ‘. Le danger s

’

approchait en effet d e l a p rovinc e ;
d éj à Sp i nol a s e prépara i t à envah ir l e Pa lat i nat e t les vi l l e s s ep t en
trionales de l a D écapole pouva i ent ê tr e menac é e s du jour au l end e
main . On condu i s i t l e s canons su r les r empart s 5 ; on déc ida d e ne
p lu s ver s er de contr ibut ion s supp lémenta i re s à la ca i s s e del

’

U nion
,

qu i ne fa i sai t r i en pour pro téger le patr imo in e d e son ch e f ; d
’ a i l

l eur s le T ré sor pub l i c é ta i t r ée l l ement à s ec
6

et l e s bourgeoi s
é ta i ent las de payer .

La batai l l e d e la Montagne—BIanche novembre 1620) e t p lu s

1 . I ls dé c larèrent qu‘

i ls ne comprena ient pas assez d ’al lemand pour ce la .

2 . Nous avons les moyens en tre les ma ins , de renverser le mond e ,
écrivait le margrave Ernest d ’

A nsbach au prince Chré tien d ‘

Anhalt, le

14 fé vrier 1619 (A rchi c ium U ni te—protesta nti um , s . 1 1628, p . 235 ) .
3 . X I I I , 18 ju il let 1620.

4 . X I I I , 25 jui l let 1620.

’
û stten auch ke in particularm ittel .

5 . X I I I , 25 août 1620.

6 . S trasbourg d u t emprunter florins à la vi l le d '

U lm (X I I I ,
8 déc .
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encor e l a fui t e honteu se d e Frédér i c au l endemain de sa dé fa i te , ne
miren t pas s eu l ement finà l a révo lu t ion d e Bohème ma i s dé c id èrent
au ssi

‘

pour des s i è c l e s l e sort d es prot e s tant s dan s l e s É ta t s héréd i
t a ire s de la mai son d ’

Au tr iche . Le retent i s s ement de c ette v i c to i r e
de Ferd i nand fut immens e , en Al sac e comme a i l l eur s . C ’ e st en va i n

qu
’ au commenc emen t d e d é c embre le colon el pala t in d e Helm staett

vint sol l i c i ter à Stra sbourg d es sub s id e s extraord ina ire s , l a c a i s s e
é tant vid e e t le so ldat vou lant ê tre contenté » ; on l u i donna à p e ine
aud i enc e“; on ac corda au contra ire à l ’ emp ereur une avanc e de

qu inz e mi ll e flor i n s , san s aucune garant ie . Dès la fin d e l ’année
,
l
’

un

d es avoc at s généraux de la Répub l ique entra i t en re lat ions ave c l e
landgrave Lou i s de He s s e—Darmstad t , l

’un d es haut s Commi s sa ire s
impér i aux , chargé s de négoc i er l

’ enti ère soumi s s ion des p rot e s
tant s

,
et en ob t i n t des as suranc e s qu i li âtè1‘ent l e dé s ir d e Stras

bourg d e sor t ir d e l
’

U nion . Le 2 1 j anvi er 162 1
,
Ferd inand I l lu i

m ême expr ime au Magi s trat s e s s ent iment s de b i enve i l lanc e et pro
met d

’

oub l i er le p as s é . On s ’ exc u s e alors d e n e p lu s a s s i s ter a l a
d i è te de Hei lbronn ; on p ermet aux me s sager s impér i aux de pla
card er la '

m ise au ban de l ’Emp ire du Pa lat in fugitifsu r l e s murs de
l a c i tée

,
et s i qu e lqu e s—uns de c e s p lacard s sont arraché s par des

main s i nconnu e s , l
’

émot ion général e n
’ e s t pas grand e , la hour

geoisie é tant dégoûté e de l
’

U nion3 Pui s commenc ent l e s négoc ia
tion s offic i e l l e s avec l ’é l e c teur J ean -Su icard de M avence et l e
landgrave d e H e s s e -Darms tad t , qu i about i s s ent l e 2 4 mar s 162 1 à
l a s ignature du tra i té d

’

Aschafi
’

enbourg. La vi l l e qu itt e l
’

U nion e t
s ’ engage aune n eutral i té ab so l u e vi s -à—vi s de l

’ emp ereur , qu i , de son

côté
,
lu i pardonne tou s s e s tor t s an tér i eur s , p romet de r e sp ec ter

tou s ses
p
r i vi l ège s de v i l l e l ib re e t ér ige son Académie déj à cé l èbre

en une Un iver s i té de p l e i n exerc i c e . Le bénéfic e du trai té é ta i t
r é s ervé d ’a i l l eur s aux al l ié s de Strasbourg,

e t beau coup d
’ entre

eux s
’

empressèrent de su ivre son exemp l e‘. Le 6 avr i l 162 1 , l a
not ifi cat ion formel l e de sa sort i e de l

’

U nion é ta i t envoyée par la
Répub l iqu e au comte palat in J ean , d erni er d irec t eur de l a confé
d ération mor ibond e , l aque l l e n

’avai t ob tenu aucun des triomphe s
rêvé s par ses fondateur s , dou z e an s auparavant , n i empêché aucune

1 . X I I I , 23 déc 1620.

2 . X I I I , 14 fé vrier 1621 .

3. X I I I , 16 janv ier 1621 .

4 . Voy . pour les d é tails mon trava i l d é jà c ité , S tra ssbu rgund d ie U nion
,

p. 85—91 .
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On y é tai t trè s sat i s fa i t de l a pa ix garant i e par les prome s se s de
l ’ emp ereur ,

l e seul pouvoir qu i s emb l ât dorénavant à c ra indr e ,
quand le d e rn ie r repré s entant en armes du ro i d

’h iver fugit if,
le comte Erne s t d e Mans fe ld , adre s sa , le 2 1 août 162 1

, de

\Vaydhau sen ,
d an s l e Palat inat supér i eur ,

une l ettre
,
c er te s inat

t endu e , au Magi s trat de l a vi l l e de Stra sbourg. D e c e camp
ret ranché , é tab l i p rè s des fronti ère s de la Boh ême

,
où i l t ena i t tê t e

aux attaque s d e T i l ly , i l l
’

exhor ta i t à s ’a s soc i er à l a lu tte contr e l a
tyrann i e e spagno l e , e t lu i fa i sa i t savo i r qu

’ i l ava i t r e fu sé d ix mi ll e
hommes d e troupe s auxi l i a ire s , offer t e s par Bethlén Gabor , pr i nc e
d e T ran sylvan i e e t roi de Hongr i e , pour ne pas i nond er l

’

Alle

magne d
’ hôte s au s s i b arbare s » . Nul n ’aura i t p en sé qu e , quatre mo i s

p lu s tard ,
.\ l ansfeld i nond era i t les p la ine s d

’

Alsace de s e s band e s mer

cenaires
, qu i ne l e c édai ent c er te s pa s en féroc i té aux p andour s d e

Bethlén. C ep endant , pour ne pas irriter i nu ti l ement unhomme qu i res

ta i t redoutab l e
, b i en qu

’ i l fû t au ban d e l ’Emp ire ,
on r eçut en aud i enc e

p r i vé e l e me s sager de confianc e qu i apporta i t son ép î tre‘. On p eut
affi rmer néanmo i n s que p er sonne ne songea même à l

’ appe l er dan s
l e pays , et —ce fut trè s s inc èremen t qu

’

à l a d i è te p rovinc i a l e , t enu e à
Haguenau l e i er s ept embr e 162 1 , tou s l e s Etat s de l

’

Alsace se pro
mi rent a id e e t s e cou rs mu tuel en ca s d ’ un e attaqu e i natt endue;
mai s les par ti e s contrac tante s s e d éfiaient trop l

’une d e l ’autre et
manqua i ent trop ,

tou te s en s emb l e
,
d e l ’ énergi e néc e s sa ir e pou r

o rgan i s er à temp s une d éfen se sér i eu s e .

I l fau t d ire au s s i que le danger s e révé la d ’une façon tou t à fa i t
i nattendue

,
e t que l

’ i nva s ion du généra l palati n fut , pou r ai n s i d ire ,
foudroyante . Pre s sé par T i l ly , menac é par l e s E spagno l s , i n ca

pah l e d e reten ir ses so ldat s qu
’

i l n e pouvai t p lu s payer ,
Mans fe ld

l e s j e ta d ’abord sur l e s évê ch é s d e F ranconie
,
fa i sant cruel l ement

exp i er aux t erre s d e \Vurzbourg e t de Bamb erg le p i l lage de la
Boh ême ; pu i s on l e v i t soud a in d ébouch er sur le Rhin, avan t qu e
l ’ empereu r , la L igue ou l

’

E spagne eu s s ent pu d evin e r ou du mo i n s
empê ch er c ette po i nte audac ieu s e . Le mo i s de novembr e 1621 voya i t
le t rop cé l èbre condo t t i ere ravager l

’

évê ch é de Sp ire , et menac e r
d irec tement

,
dès lor s

,
l
’

Alsace ca thol iqu e e t l e s Pays—Ba s e spa

gnols . C ’ e s t le 1 7 novembre s eul ement qu
’

on app renai t à Stras
bourg son a rr ivé e dans l e Pa lat i nat e t dès l e 18 novembre i l s ’

em

para i t de Laute rbou rg, pu i s i l d emanda i t , d eux jou rs p l u s tard ,
le

1 . U n des avocats géné raux, en opinant pour l ’afiîrmative d éclara qu'on
ne pouvait savoir ce qu i arrivera i t d ans la su ite wo d ie Kugel noch lau

fen we rd e (X I I I , 19 septembre
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l ibre pas sage d u Rhin pour ses troup e s . L
’

effro i fu t grand dans
toute la provinc e le pré s id ent de l a Régenc e autr i ch i enne d

’

Ensis

beim ,
.\ l . de Stad ion , s

’

écr iait à l a nouvel le de l a venu e sub i te d e
) I ansfeld qu I l fa lla i t s ’at tendre à l e vo1r réj ou i t b i entô t par Char l e s
Emmanuel de Savoi e et le duc de Bou i l lon , qu i s

’

appliqueraient à

réal i s er l e s no ir s comp lot s d écouvert s par la sa i s i e des pap ier s
s ecret s du pr inc e d

’

Anhalt‘. Le Magi s trat de Strasbourg ne pouva i t
songer à l ivrer l e p as sage de son pont sur le Rhin aux ennemi s de
Ferd inand ,

et c ep endant que d i re pour re fu ser
,
san s trop I Irr i ter ,

un adver saire dangereux ? Refu ser e t accorder
,
d isaient les avocats

généraux consu lté s , sont cho se s égalemen t dangereu se s ; quo i qu
’

on
fas se , on aura Mans fe ld o u l ’ emp ereur a dos . E t Mansfeld sem

b la i t l e p l u s à cra indre , car i l é ta i t l e p lu s proch e . Dès le 28 no
vembre , i l s

’

é ta i t emparé d e vive forc e d e \Vissembou rg e t avai t

p i l lé la v i l l e ; s e s é c l aireu rs é ta i en t s ignalé s déj à aux environs de
B rumath ’ ; d an s des mi s s ive s pr e s sante s i l réc lama i t l e concour s de
la Répub l ique pour reméd i er au tr i s t e et lamentab l e é ta t de no tre
commune patr i e a l l emande e t i l s e déc lara i t hor s d eta t de re s

pec ter s e s terr e s , s i on ne lu i fourni s sa i t d es muni t ion s e t d es
vivr e s 3 . I l ré c lamai t en même temp s une contr ibut ion de guerre d e
c ent m i l l e flor i n s à la préfec ture de Haguenau , e t d emanda i t la
m ême somme au comte d e Hanau - Li chtenberg, pour pr ix d

’un e
sauvegard e général e de S O I I terr i toir e , qu i n

’ en fut pas mo in s terr i
b l ement fou lé . Un colone l au servi c e de l ’Emp ire ,

J ean -Rodolphe
d

’

O ssa
, qu i s e trouvai t a lor s en Alsac e , pour y fai re de s l evée s ,

é tant a l lé vo ir Mans feld pour l
’

engager à pro téger le comte d e
Hanau

,
lu i conse i l la de ne pas irr i t er la Répub l iqu e d e Stra sbourgen

dévastant s e s doma ine s et l u i i n s inua que l e me i l leur moyen d
’avo ir

d es vivre s , c
’

é ta i t d ’

empê cher le ga sp i l lage in s en s é qu
’ en fa i sai ent ses

so ldat s‘. Le général l u i répond i t et s ans dou te , i l é ta i t s in c ère
qu

’ i l fa i sai t dé c imer et p endre l e s maraud eur s autant qu
’ i l le pou

vai t, mai s que cela ne s ervai t pas à grand
’

chose quand on n ’ ava i t
r i en à donner à des troupe s d epu i s longtemp s san s so ld e , et que ,

s ’ i l é ta i t tout prê t à donner sa tê te pour l e Palat in , il n
’ava i t pas

quatre c ent s florins en ca i s s e . Ne vou lant po i nt s e commettre ouver

1 . X I I I , 17 nov . 1621 . Onvenai t de publ ier sous le nom d e Cancel la r ia

A n/za lt ina , les papiers secrets de l
’

U nion,
saisis dans les fourgons d u roi

F ré dé ric , à la prise de P rague , le lend emain de la bata i lle de la M ontagne
Blanche .

2 . X I I I , 21 nov . 1621 .

3 . Lettre de M ansfeld à. S trasbourg, 25 nov . 1621 . (A rchives d e la v i l le . )
4 . X I I I , 26 n‘ov . 1621 .
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temen t avec un p er sonnage s i compromettan t , l e Magi s tra t lu i
envoya , comme négoc i ateur offic ieux

,
un bourgeo i s d

’

or igin e fran
ça ise , Pi erre Manuel , pour l

’

engager à r e spe c ter l a n eutral i té d e l a
Répub l iqu e . Mai s c ette démarche ne re sta pas cachée à l

’

évéqu e Léo

pold d
’

Au tr iche
, qu i fi t savoi r à Strasbourg tout l e d ép l a i s ir que

l u i c au sa i ent d es rappor t s au s s i su sp ec t s‘, e t profi ta de l a c ircons
tanc e pour réc lamer à son tour l ’ u sage du pont du Rhin pour les
troup e s impér i al e s? Le même jour il lu i fu t r épondu , que l a v i l l e
l ibre ne songeai t pas à être i nfid è l e au tra i té d

’

Aschaffenbou rg,

qu
’ el l e ignora i t ab solument les p l an s de Mans fe ld ,

mai s qu
’ i l l u i é ta i t

impo s s ib l e au s s i d
’ i nterpré t er l e tra i té en que st ion de façon à ê tre

engagée soudai n d an s une gue rre en faveur d e l a ma i son d ’

Au

trich e 3 .

Le généra l p alati n menai t en effe t ave c vigueu r l a lu tte contre
c e tt e d ern i ère ; l e 3 d éc embre 162 1 ,

i l ava i t paru d evan t l e s por t e s
de Haguenau e t sommé l a v i l l e , d é fendu e par une trè s fa ib l e garni
son

,
d e s e r end re à merc i . Le 6

,
i l y ava i t fa i t son entré e sol enne ll e

,

et
,
d e c ett e cap i ta l e improvi sée , i l menaca it l

’

Alsace ent i ère
,
rêvant

de s ’y tai l l er un d omaine à la po inte d e l
’

épée , comme B ernard d e
“

’

e imar d evai t le t enter plus tard . Le 22 déc emb re , il se p ré s enta i t
d evant Saverne , s i ège d e l a Régenc e ép i s copal e , dé fendu par l e
comte H ermann —Ado lphe de Salm . a s sa i l la i t l a v i l l e , s

’

emparait

m ême d es faubou rgs , ma i s n e p arvena i t pas à forc er l ’ enc e in t e

pr i nc ipal e . Par l ’ en trem i s e d ’

un envoyé lorra i n , M . de Vi l l e
,
un e

trêve fut s igné e par l e s b e l l igéran t s au v i l lage d e Steinbourg,
le

9 j anvi er mai s Man s fe ld
,
irr i té d es p e rte s fa i te s d evant

Saverne
,
tou t en s e re t iran t à Haguenau , p ermi t à s a caval er i e de

ravager l e p l at pays , et s e s e s cadron s , command é s par un ch e f
entrepr enant , le co lone l J ean—Mich e l d

’

O bentrau t"
, péné trèrent for t

avan t dan s l a Hau te -Alsac e
,
répandan t partou t l a t erreu r e t la deso

lat ion . Ramas s i s d ’

aventur iers ac cou ru s de toute s par t s , les troupe s
sou s s e s o rd re s n ’

é ta i ent guè re réun i e s
,
malgré l e s b el l e s a

‘s su
ran c e s de l eu r che f, que par l

’ amour commun du d é sord re e t du

1 . X I I I , 23 d é c . 1621 .

2 . Lettre de l ‘évêque a la V i lle 13 d é c . 1621 .

3. Peu après , .\I . d e S eebach, l un des consei llers d e la R égence , v int d ire ,

en ré ponse sans dou te a cette m issive , que S a M aj esté ne pouva it pe rme ttre
que S trasbou rg restai t neutre entre e lle e t ses ennem is (X I I I , 29 d éc .

4 . Le texte d e cette suspension d
’armes négoc ié e par M . d e Vi l l e se

trouve à la Bi bl . Nat M ser. français , ]5932 .

5 . Ce colone l d e cavalerie est le prototype du M iche l allemand trad i
t ionnel , auquel i l ressemb lait d

’a il leurs si peu , qu'on a que lque pe ine a
s ’expl iquer la formation d e la légend e sur sonnom .
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hommes de p i ed e t 300 ch evaux , qu i fera i en t l a po l i c e du
t err i toire , san s j amai s a ttaquer les s i en s ; 3° qu

’

on ver s era i t
r i xdal e s pour l e dédommager de tou s s e s fra i s . C e s propo

s itions n ’ é ta i ent pas sér i eu s e s , car i l n e pouvai t cro ire que l
’ar ch i

duc évacu era i t l e pays san s même tenter l a lutt e‘, et lu i -même ne
songea i t pas à qu i tter une contrée

,
don t il vena i t d e faire sa p lac e

d
’armes

,
e t où s a p ré s en c e s eul e le vengea i t déj à , dan s une cer

ta in e mesur e
,
d e son vi e i l ennemi

,
l ’arch iduc d ’

Au tr iche”. C e qu
’ i l

y a de par t i cu l i èremen t cur i eux dan s l
’att i tude de Man s feld ,

à c e
moment , c

’ e s t l ’ effor t qu
’ i l fa i t pour agir sur l ’op in ion pub l ique

prot e s tante d
’

Alsace
,
à dé faut des gouvernant s , qu

’ i l déc lare cor

rompu s . Se s l e ttre s aux S trasbourgeois , du 9 j anvi er et du
20 févr i er 1622 , pré s entent un tab l eau path é t iqu e des i n tent ion s

perfides de l a mai son d
’

Au triche et des danger s que cour t par tou t
l e pu r Evangi l e". Tou t en admettant vo lonti ers que l

’

au teù r d e c e s
mi s s ive s fût a s s ez i nd i fférent

,
au fond

,
aux qu ere l l e s rel igi eu s e s ,

e l l e s prouven t qu
’ i l conna i s sa i t les d i spos i t ion s des e spr its , et l

’

on

p eu t cons tater en e ffe t que les bons S trasbourgeo is d evena i ent
frond eurs contr e une autor i té , trop t i èd e ou trop cra in tive à l eur s
yeux . I l en venai t à l ’Hô tel de Vi l l e

, pou r s e p la ind re d e c e que
l eur s ferme s e t l eur s champ s é ta i ent p i l lé s par les merc enaire s de
Léopold ; d

’au tre s parl a i en t ouvertement d
’

opposer l a vio l enc e à l a
v io l enc e

,
et dan s les aub erge s on racontai t que t e l ou tel des con

Seillers d e la v i l l e
,
l e doc t eur ’ Wol ff s ur tou t , avai t re çu de Spi

no l a de be l l e s c ha îne s d ’

or
,
à s e mettre d ebou t d edan s pou r

avoir a idé à dé tru i re l ’U nion‘.

Mans fe ld comp ta i t à c e moment , d
’un e façon p l u s ou moi n s cer

ta in e
,

sur l e concou rs
,
au mo i n s s ecre t

,
du gouvernement de

Lou i s X l l l . U n d ip lomate frança i s qu i , dès le mo i s de d éc embre 16 2 1 ,
l
’

ava it v isité à Haguenau ,
M . de March ev i l l e , é cr iva i t le 25 d e ce moi s

1 . A ussi Léopold d ans une lettre adressé e à son envoyé Wolf Boecklin d e
Boecklinsau , du 23 février 1622 , refusa ne t d ’entrer dans la d iscussion des
pré lim inaires proposé s
2 . Ce tte haine profond e remonta it à d es faits de l ’anné e 1610(Voy . R .

R euss, E rnst nonM a nsfeld , p . On la connaissa it partout , et nous l isons
d ans un rapport i tal ien d u 19 nov. Egl i (M ansfeld ) od ia mortal
meute l ’arcid uca Leopoldo per i d isgusti ch’

ebbe qual tempo che le serviva .
ed io vedo bene che lu i sempre desi dera qualche intrica d i guerre in quei
confini dal l’ A 1zac ia , per andarc in quel le parti , a fare i l fatto suo . (Bibl .
Nat . M ser. franç . ,

3 . A rchives d e la vi ll e , A . . 923. U ne l ettre de M ausfeld à. Nuremberg
(l l j auvic r 1622 ) également communiqué e aS trasbourg est des p lus curieuses
pa r ses eq sions pieuscs et patriotiques.

4 . X I I I , 23 février 1622 .
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au conse i l l er d ’ É tat Le C lerc
, pou r lu i offrir l e s s erv i c e s d u comte ,

qu i n
’a d ’autre mai s tre auj ourd

’

huy que son int ere s t
,
l equel , a mon

advis
,
i l prendra où i l l e rencontrera‘ » . A Vi enne

,
on n ’é ta i t pas san s

conc evo ir que lque desgou t e t ombragé de c e s négoc ia tion s
oc cu lt e s

,
connue s b i entôt à l a cour imp ér i a l e , comme à Bruxe l le s .

En mar s 1622
,
on y raconta i t que Mans fe ld ava i t r eç u du roi d e

Franc e le t i tre de maré chal de c amp e t de co l onel gén éra l des
Wallons

,
avec une p en s ion de 18

,
000 1ivre s ’ ; qu

’

aurait—on dit s i
l
’

on avai t s u qu
’ i l n ’avai t pas cra int de so l l i c i t er Lou i s X I I I de l e

protéger dan s l a pos s e s s ion de l
’

E stat et Vi l l e d e Haguenau , soubz
l a recognoissance et dép endanc e de Sa Maj e s té 3 ? San s doute i l ne
rec eva i t aucun e répon se encourageante à d es i n s inuat ion s au s s i
d irec te s

,
mai s en mar s 1622 ,

Baugy fa i sa i t remarquer c ep endant à
l
’

un des min i s tre s d e Ferd i nand que s i son maî tre n
’ava i t auc u

nement l ’ i ntent ion de préj ud i c i er à l
’

Emp ereur , e t mo i n s encore
à l a re l igion c atho l ique .,

il ne pouvai t sou ffr i r , que sou s le p ré
t exte d ’

icelle
,
et pour des d e s s e i n s qu i en son t b i en é lo igné s , on

entreprenne contr e la pa ix et l a l iber té pub l iqu e et l a sûreté de s e s
vo i s in s et al l ié s
C e s vo i s in s é ta i ent

,
en attendant , également tourmenté s pa r l eu rs

ami s e t par l eurs ennemi s ; les troup e s de Léopold n
’

exerçaient

guère moi n s de ravage s dan s l e pays que c e l l e s de Mans fe ld et

p i l l a i ent l e s gen s d e \Vasselonne e t de Dor l i sh e im 5
,
b i en que Stra s

bourg, propr ié ta ire d e ces loca l i t é s
,
e ût fourni d es mun i tion s de

guerre à l
’

évêqu e pour sa t entat i ve d e r epr endre Haguenau . Le
général palati n , ayan t eu vent de c e s ecour s c lande st in , s e fâch a b i en
for t e t , aprè s avo ir mi s en fu i te les r égimen t s autr i c h i en s , i l d emanda
des quant i té s de vivr e s énormes , s

’

il d evai t continu er à re sp ect er l a
n eutral i té de l a Répub l ique 6 . Le Magi s trat prot e s ta contre des p ré

1 . B . N . M ser . franç . , 15931 .

2 . Baugy à P uysieu lx, 23mars 1622 . Dès le 28 février, M ansfeld écrivai t au
roi , pour le remerc ier de ses titres et brevets e t signait sa l ettre son très
humble , très- obé issant e t très—fidèle soldat et servi teur » . (Bibl . de l ’ Insti
tut , Col lection God efroy, vol .

3. I nstruction d e M ansfeld pour Gu ichard . envoyé a Pu vsieulx , 1 e t 12 fé
vrier 1622 . B. N . M scr . franç . 15932 .

4 . Lettre d e Baugy a P uysieulx ,
30mars 1622 .

5 . Quand la vi l le se p la ignit a Leopold (14 mars celu i —c i ré pond i t
que les M ansfeld iens ayant ruiné tout son territoire , i l é tai t b ien ob l igé d e
s
’

approvisionner sur celui des autres . (Lettre d u 29 mars 1622 .

6 . Lettre des 9- 19 mai 1622 . Le colonel P ehl itz d emanda it en son nom ,

pour le sold at qu i ne peu t pas attend re longtemps 531 rezaux de blé ,
750 rezaux d

‘avoine e t 22 foudres d e v inp a r j our pour son armée .
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t entions au s s i d émesurée s ; i l répond i t à Mansfeld que c e n e tai t pas
au moment où on l u i ru ina i t son commerc e et oir on lu i a s sommai t
s e s pay san s , alor s qu

’

elle
'

n
’

avait p lu s r i en pour nourr ir se s propre s
hab i tant s , qu e la Répub l ique pouvai t fa ire fac e à de pare i l l e s
d emande s‘ Le s s emaine s qu i su iv irent l e retour de Mans feld en
Alsace

,
apr è s son i n fruc tu eu s e t entat ive pour s e jo ind re à l

’ armée
d e Chré t i en d e B runsw i ck l ’admini s trateu r d e Ha lbers tad t

, dont i l
ne pu t que r ecue i l l ir les d ebr i s

,
s e pas s èrent en négoc iat ion s e t en

corre spondan c e s entre l
’

é l e c teur palat i n Frédér i c , l e d uc de Lor
ra in e

,
le margrave de Bad e , l e duc de \Vurtemberg, la nob l e s s e d e

l a Bas s e -Al sac e
,
l a vi lle de Strasbou rg,

l ’admini s trateur de l ’évê
ché

, Hermann—Adolphe d e Salm ,
e t le général impé ri a l , J érôme

Carafa , marqu i s d e Montenegro ; i l y eut des con férenc e s à E rs t e i n ,
Haguenau e t ai l l eur s ; les Etat s d e l a p rovinc e é ta i en t prêt s aux
p lu s grand s sacr ific e s pour fai re évacu er la provinc e , c ar s i l ’on
ne parvenai t poi n t à en semencer

‘

les t erre s
,
une famin e e ffroyab l e

régnera i t l
’

année
'

su ivante en Al sac e . Mai s Mans fe ld d emand a i t
des sommes exorb i tante s , e t l

’arch iduc L éopold , qu i s
’

é ta i t sauvé
j u squ a B regenz , d éfend i t a Monten egro d e conti nu er l e s négo

c iations
'

. Un instant le généra l palat in eut I l déé de s e j eter sur

B r i sach e t de péné trer en Bav ière*
, mai s i l n

’

os a r i squer c e tte
manœuvre s tratégique avec d es t roup e s au s s i peu sûre s que l e s Si en
nes

,
e t ré sol u t de fa ire une d erni ère t entat ive contre Saverne , afinde

gard er ,
en ca s d e réu s s i t e

,
une por te ouver te sur l

’

Alsace . I l att en
da i t en même temp s de s nouve l l e s favorabl e s de Franc e , l e gouver
neur de l a C hampagne , l e duc d e N ever s , lu i ayan t fa i t fai re par son

envoyé
,
M . de Montereau

,
les p lu s b e l l e s promes se s de s ervi c e

Mai s i l dut r econnaî tre b i e ntô t que se s e spéranc e s de ce c ô té
é ta i ent va i ne s D ’ autre par t , les E spagnol s e t l

’arm é e de l a L igu e
s
’

approcha ient et ne l u i pe rmetta ien t p lu s de s
’ arrê ter longtemp s

dan s l a val lé e rhénan e , où s e s soldat s , de p lu s en p lu s démoral i sé s ,
brû la i en t et p i l la i en t tout , pour le p la i s ir d e dé tru i re ‘, au momen t
où son maître

,
l e Palat i n fugi t i f exhorta i t éloqucrnment les Stra s

bou rgeo i s à sout en ir l a l iber te germanique s i ch èremen t a cqu i se

1 . Lettre d es 10-20mai 1622 .

2 . Lettre d ‘

un inconnu et P uysieu lx, 4 ju i ll e t 1622 .

3. J e croya is que vos promesses tant de fois ré ité ré es sera ient effectu é es,
é criva i t M ansfeld a Pu vsieu lx ,

le 5 ju il l e t. e t que S a M a j esté estimero it mon

a ff ec tion et le service que j e lu _

v pouvois rend re . Cela a apporté grand pré
jud ice a mes a ffa ires e t les a m ises en termes que j e su is contra int d e cher
cher qu i m

‘

employ e . (B. N . mser. fr.

4 . Le colonel Pcb litz lu i -même , le repré sentant de M ansfeld S trasbou rg,

dut avouer que ces incend ia ircs é ta ient horribles (Le ttre du 27 ju in 1622 .
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ébran l é par les agi s s ement s de l
’

U nion évangé l ique et d e ses al l i é s .

On sa i t ave c quel l e énergie t enac e i l agi t , dan s l e s anné e s qu i su i
v irent

,
contre les pr i n c e s prot e s tant s d

’

Allemagne les p lus pu i s sant s ,
vo ire même contr e d es all ié s comme l ’ é l ec t eur d e Saxe ; ce n e ta i en t

pas que lque s s e igneur s d
’ impor tanc e s econda ir e et que lque s vi l l e s

imp ér i al e s qu i pouvai en t l
’ empêcher de réal i s er ses proj et s v i s -à-vi s

des prote s tant s d
’

Alsace
,
i nt im id é s par l e s nouve l le s qu i l eu r

venai ent du d ehor s et par l e s réc i t s des corel igionnaire s exi lés de
l a Bohême

,
d e l a S i lé s i e

,
de l

’

Au triche
, qu i vena i ent cher ch er un

a s i l e j u sque su r l e s bord s du Rhin ‘. Ferd inand I l n e d emanda i t

que d eux chos e s pour réus s ir l ’ appu i fid èl e d e l a L igu e catho l ique ,
pour ne pas ê tre pr i s à r ever s

,
et l ’ a s suranc e

,
ou du mo i n s l ’ e spo ir

que l a Franc e ne s e mê lera i t pas aux affa ire s d
’

Allemagne dan s une
in tent ion hos t i l e à ses proj et s p er sonnel s . C

’ e st donc en d ehors de
l
’

Alsac e qu e s e pour su iven t dan s l e s anné e s su ivante s l e s t entat ive s
d

’ al l i anc e s e t de coa l i t ions entr e les ami s e t l e s adver sa ire s des
Habsbourgs , qu i d eva i ent influ er l e p lu s sur les d e s t in é e s ultér i eure s
de l a provinc e . Former un party _

catholique en Al lemagne , où l a
mai son d ’

Au triche n ’ a i t po i n t de par t et dont nou s pu i s s ions nou s pré
va lo ir pou r balanc er e t ten ir bas celuy

-des p ro te stants , e t spéc ial e
m ent d es ca lvi n i s te s t e l é ta i t l e programme qu

’

on précon i sa i t
dès lors à l a cour de Franc e

,
trop oc cupé e d

’a i l l eur s des affaires du
d edan s pour prê ter une attent ion soutenu e à ce qu i s e pas sa i t au
d e là d es Vo sge s . Une prem i ère t entat ive pour réal i s er c e t a ccord
fut fa i te dès 1623 ; Maximi l i en de Bavi ère fut i nv i té à s

’ al l i er à la
Franc e

,
l a Savo ie et l a Répub l iqu e de Veni s e , qu i venai ent de s

’

en

t endre le 7 févr i er 1623 pour pr endre à l eur so ld e Man s fe ld e t
opérer une d iver s ion dan s l e nord de l

’

Allemagne ,
afin de contre

balan c er l ’ i nflu enc e d e l ’E spagne et p eu t - ê tre d e l
’

Emp ire Mai s l e
nouve l é l e c teu r d e Bavi ère

,
à p e i n e m i s en po s s e s s ion de s a d igni té

réc ente pa r Ferd i nand ne cru t pas pouvo i r l
’

abandonner déj à .

D ’a i l l eu rs i l ne j ugea i t pas l a c au s e ca tho l iqu e a s s ez tr iomphant e en
All emagne pour pouvo i r rompre san s danger une anc i enne e t lu c ra
t ive a l l i anc e . L ’ empereur put donc prendre une att i tud e trè s dé c idée
en Al sac e

, qu
’ i l i nonda de troup e s ; i l d emanda à Stra sbourg qu

’

on
lu i l ivrâ t l e s fond s d e l a mai son pa la ti ne cach é s , d i sa i t-ou ,

au
ou T ré sor pub l i c de l a v i l l e , e t en même temp s des

1 . Wal ther, Chronique s tra s bourgeoise, é d . Reuss , p . 19 .

2 . Le ttre de Baugy a l ’uysienlx, 15 ju i l let 1622 . (B . N . M scr . fr .

3. Baugy it l ’uvsic ulx , 5 avri l 1623.
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subs id e s pour continu er l a guerre L e Magi s trat répond i t dan s les
formes les p lu s d évotieuses , mai s en r efu sant c e qu

’

on lu i d emanda it
,

et comme i l i nvoqua I
’

intercession de l ’é l e c teur de Saxe on le l ai s sa
tranqu i l l e . Des p r in c e s p l u s pu i s sant s que l

’

é l e c t eur J ean—George s
s
’

intéressaient du re s t e à la p et i t e Répub l ique ; en j u i n 162 4 , un
envoyé d e Lou i s X I I I s ’y arrê ta pour affirmer au Conse i l que le roi

é tai t tout prê t à lu i ven ir en a id e l e jour où e l l e s e sent i ra i t menacée
e t qu

’ i l réunirai t d es troup e s prè s de Metz afin de cons erver l e s
l iberté s d e la vi l l e e t de l a nat ion al l emand e . Le Magi s trat r emerc i a

pol imen t de c e tt e offre , tou t en d éc larant qu
’ i l n e s e croyai t pas en

danger ? Ferd i nand appr i t peu aprè s que MM . d e La Haye e t de
M arescot s ’ é ta i en t arrê té s à Strasbourg e t expr ima tou t son é tonne
ment aux gouvernant s d e la Répub l iqu e d e n

’avo ir pas été imméd ia
t ement in formé de c e qu

’

on l eur voulai t Mai s i l du t s e conten ter
de l ’ as suranc e que la v i lle é ta i t toute dévouée à Sa Maj e s té

, qu
’

on
n ’y songea i t pas à une al l i anc e ave c l ’é tranger e t qu

’

on n ’ava i t
é changé ave c les d ip lomate s françai s que des propo s de bon voisi

nage , san s aucun e impor tanc e po l i tique
En é té 1624

,
l e brui t se répand i t en Al sac e que Mans fe ld songeai t

à re commencer une nouve l l e campagne d an s c e s p arage s , qu
’ i l

recruta i t une armée dan s les T ro i s -Evêchés , e t qu
’

i l a l la i t ru iner
comp l è tement c ette fo i s l e s t err i to ire s s i mal tra i té s déj à d eux an s
auparavant . Une cra in te commune rapproch a pour un ins tant l e
souvera in et l a p eti t e Répub l ique ; i l s échangèrent des mi s sive s infi
niment p lu s cord i a l e s que l e s pré céd ente s 5 e t S trasbourg ob t i n t
même la p romes s e qu

’

on ferai t par t ir pour d
’ autre s quar t i er s un des

corp s d
’armée de T i l ly

,
c antonné d an s la provinc e , qu

’ i l d évasta i t
sou s pré t ext e de l a garde r 6

. C e n ’é ta i t pas ab solument san s ra i son
d

’a i l l eur s que l e s l mpér i aux avai en t cra int un in s tant une invas ion
nouvel l e d e Mans fe ld en Al sac e

, car séjournant à Par i s en d éc embre

1 . Lettre d e F erdi nand I I , d u 26 mars 1623 .

2 . Lettre d e la vi l le de S trasbourg à. l
'empereur, 8 jui l let 1624 .

3. Lettre d e Vi enne , 20 ju i l let 1624 .

4 . Le ttre d e S trasbourg à. l
’ empereur 7 août 1624 . La l ettre du Consei l de

S trasbourga Lou is X I I I , d u 15 jui ll et 1624 , pour le remercier d es offres trans
m ises par M . d e La Haye , a é té pub li é e par M . A . Kroeber, d ans la Recrue
d

’

A lsa ce
,
18 0. p . 137 .

5 . Le ttres d e l ’empereur du 20 jui l let , et de la vi l le , d u 14 août 1624 .

6 . Lettre d e la vi l le à F erdinand ,
4 septembre , et d e F erd inand a M axim i

l ien de Bavière e t T i l ly, 26 sept. 1624 . Les soldats de Léopold qu i restai en t,
suffisaient d

’ai ll eurs a vexer e t a pill er les populations. Le 29 ju in 1625 , 1e
comte de S alm d u t ad resser d es excuses à S trasbourg, parce que ses soldats
avaient tiré sans provocation sur les habitants de Wasselonne .
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1623 et en j anvi er 162 4
,
l e c é l èbre condo t t i ere y avai t en effet d is

enté avec l e duc d ’

Angou lême l e p l an d
’une attaque à fa ire , aux

fra i s de l ’Angleterre , par l
’

Allemagne d u Nord , tand i s que l a nou
vel l e ligne (Franc e , Sav01e , Veni s e ) attaquera i t du cô té des Gr i son s .
Mansfeld vi endrai t r e jo i ndre les combattant s dan s la Va l teline ,

en
pas sant par l

’

Alsace Mai s ces proj e t s parurent trop d i sp end i eux e t
l e s opérat ions u l tér i eure s du géné ral palati n se bornèrent , on le sa i t ,
à l ’Allemagne du Nord .

Ma is p endant que l e s p ér ipé t i e s de l a l utte trentenai re se dérou
l a i ent momentanémen t dan s c e s parage s lo inta in s , l a po l i t ique fran
çaise ,

i n sp irée déj à par Rich el i eu , commençai t à s
’

oc cuper p lu s
attent ivemen t des r égions rhénane s et l

’

onp eut découvr ir , dès 1625 ,

les premi ère s ind i c at ion s d
’une or i en tat ion nouvel l e d e s e s d e s s e i n s .

Le s armes du Roy ,
d i sa i t un mémoir e confident i e l

,
réd igé au mo i s

de j u i l l e t de c e tt e année , ne p euvent e stre que tre s honorab l e s et
profi tab l e s dan s ut i l e s en c e que dan s c ett e p rot e ct ion
l e Roy trouvera moyen de s

’

accomoder d e p lu s i eur s païs voysins

de son royaume
,
a insy que Henr i I l a fa i t de Tou l , Verdun et Metz ,

duque l d erni er evesché i l y a encore p lu s i eu rs p lac e s , bourgs e t
v illages

‘

dans l
’

Allemagne qu i en d ép endent , dont Sa Maj e sté se

penlt fac i l ement emparer ,
san s qu i s e pourra fa ire dan s l

’

Alsace et

l e long du Rhin , duque l i l import e à l a Franc e d
’ avo ir un pa ssage

que l
’

on acqu erra p lu s aysément en entreprenant c e d e s s e in A
c e tte date

, p er sonne encore dan s le pays ne nourr i s sa i t d e pre s sen
t iments a c e suj e t

,
e t Ferd inand I l l u i —même n e prévoyai t a s suré

ment pas c ette concurrenc e prochain e , s i nu i s ib l e à ses propre s

p roj et s . I l c royai t
,
à ce moment , ra tta ch er p lu s so l idemen t que

jamai s l ’Alsac e aux d e st i né e s d e sa mai son , en d échargean t l
’ arch iduc

Lé0pold ,
son frère

,
de l ’ adm in i stra tion de l evêché d e Strasbou rg,

qu
’ i l d e s t ina i t à l ’un de s e s propr e s fi l s , tou t en l u i l a i s san t l e gou

vernem ent de s pavs de l
’

Au triche antér i e u re e t en lu i rouvrant le
s i èc l e par son mar i age ave c C laud in e d e M cd ic is . Ce tran s fe r t

,
s i

contraire aux canons du conc i l e de T rente , s
’

opera dan s l e cou ran t
de l ’anné e 1626 ,

e t le j eune arch iduc Leopold—Gui l laume , à pe in e
âgé de t rei z e ans , fut p réconi s é par le Sa int- S i ège , aprè s avo i r é té
é lu par les chano in e s - comte s du Grand -Chap i tre 3 . L ’ empe reu r pen

1 . B . Nat . M ser. franç . 18985 , p . 264 .

2 . Ce mémoire est a ttribué a R ichel ieu lu i-même par M . Rawson Gard iner
qu i l

‘

a publ ié dans la Revue his tor ique , 1876 , I . p . 22

3. T outes les p ié ces relatives à ce tte é lection , l ‘I nstr uction d e F erd ina nd I I
pour le com te J ea n- E rnest ["ugger , le M émor ia l d u consei ller intime J ean
Lind tncr etc . , se trouvent aux archives de la Basse-A lsace

, G . 203.
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s e tre engagée avec la Franc e en des négoc iations se crète s D ej a
l e s commi s saire s imp ér i aux ava i ent fa i t affi c h er ,

à Stra sbourgm ême ,
d es éd i t s du souvera in

, pre s cr ivant la re st i tu t ion des b i e n s ecc lé

siastiqu es et l
’ expu l s ion des ca lvin i st e s , san s qu

’

on eût osé s ’y
o oser 2 cha u e ’

our la corre s ondance avec l e chanc el i er é i sPP P

copal , l e D" Biege isen, avec l
’admin i s trateur d e l ’ évêché , l e comte

de Salm
,
et ave c M . de S chauenbourg d evena i t p l u s pre s sante d

’

un

c ô té
, p l u s embarras sée de l

’autre .

En même temp s l e s dép en s e s augmentai ent , l a cherté des vivre s
al la i t cro i s sant

,
l e s contr ibution s de guerre , réc lamé e s par l e com

m issaire généra l , VVolf d
’

O ssa
,
s emb l a i ent énormes aux admin i stra

t eur s d es p eti t s t err i to ire s d
’

Alsace dont l e s r e s sou rc e s financ i ère s
é ta i en t mode ste s . Dès on avai t réc lamé aux vi l l e s s eu l e s
de l a D écapole une contr ibu tion hebdomada ire de quatre mi l l e
flor in s

, pour la sold e de troup e s qu i n
’

é ta i ent même pas encor e
en Al sac e . En 1629

,
c e tt e occupat ion du pays é tant effec tué e ,

chaque vi l l e eu t de for te s garni sons à nou rr ir et à payer , pour l e s

protéger contre l e s ennemi s du d ehor s , qu i p répara i ent l eur ru ine
comp l è te , comme l e commi s sa ir e Viz thum d

’

Eckstaed t l
’

écr ivait

gravement aux Colmar iens Le fa i t est que l a Régenc e d
’

Ensisheim

avai t cons tammen t l ’œ i l ouver t du cô té de l a Fran c e et qu
’

on al la i t
ju squ

’à arrê ter comme e sp ion s de p auvre s Lorra in s e t Franc -Com
tois

, qu i venai ent quê ter en Al sac e pour rebât ir l eur s v i l lage s incen
d ié s ‘. Mai s l e s proc édé s emp loyé s par l e s soudard s de Co l la l to
é tai en t p eu fai t s pour r endre l e s vi l l e s “al sac i enne s s en s ib l e s au
bonheur d ’ ê tre protégée s par eux contre les mauva i s d e s s e in s de l a
Franc e . Le s dépu té s de l a D écapole se réun i ren t l e 15 s ep t embre
1629 pou r prot e s ter contre l e s lourde s charge s qu

’

on fa i sa i t p e s er
sur l eur s commettant s , et qu i dépa s sa i ent flor i n s par mo i s ,

1 . Lettre du D r Varnbu ler, daté e d e Vienne , 3— 13 aoû t 1629 . A rchives d e la
v ille , A .A . 974 . En effet, des troupes espagnoles avaient péné tré dans le comté
d e H anau-Lichtenberg et se montraient près d u château d e Herrenstein ,
appartenant à. S trasbourg. Ce qu

’

i l y a d e curieux , c ’est que les m in istres d e
Louis X I I I choisissa ient ce moment pour d emand er également au M agistrat
d e resti tuer à la col légia le de Haslach certa ins revenus appartenant à cette
d ern ière et dont la vi lle jou issait d epu is longtemps . Bien qu ’

écrit sur un ton

fort courtois, ce document , témoignage d e zèle religieux p lutôt que d
‘

habi
leté poli ti que , devait é tonner et même b lesser le M agistrat . La le ttre royale
du 11 aoû t 1629 se trouve dans Kentz inger, D ocuments histor iques tirés d es

a rchives d e S tra sbourg,
I
, p . 100.

2 . X I I I , 23 avri l 1629 .

3. Lettre d u 30 janv ier 1629. M ossmann, M a tér ia uæ, etc . , Revue (l
’

A lsa ee,
1876 , p . 319 .

4 . Revue d
’

A lsa ce, 1876 , p . 324 .
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pour la s eu l e vi l l e d e Co lmar mai s en vain retrac èrent - i ls l e
tab l eau lamentab l e d e l a s i tuat ion des pauvr e s bourge

‘

o i s
,
emp êch é s

dan s l eur négoc e , ru iné s par les i mp ôt s e t les r équi s i t ions en nature
et abandonnant final emen t l eur d ro i t de bourgeo i s i e quand i l s ava i ent

p erdu tou t l eur argent . Les march e s e t les contremarche s inces
sante s des lmp ériaux n

’

en continu èr ent pas moi n s au pr i ntemp s de
l ’année su ivante

,
b i en qu

’

on fû t
,
en app arenc e , en p l e in e pa ix . Ev i

demment
,
l e s rappor t s b i enve i l l an t s ou du mo i n s courto i s que l a

cour de Vi enne avai t entre tenu s s i longtemp s avec c e l l e de Sa in t
Germain avai ent c e ss é d epu i s que l a mor t d e Gonzague de Mantou e
avai t rouver t l a ques t ion i tal i enne , et que Rich el i eu p ensa i t trouver
chez Maximi l i en de Bavi ère e t ses a l l ié s d e l a L igue cathol ique ,
exaspéré s contre Wal len s tein e t cra ignant la trop grand e pu i s sanc e
de Ferd inand ,

un nouveau po i nt d
’appu i contre l e s Hab sbourgs , en

d ehor s de l ’al l i anc e des héré t iqu e s . C
’ e s t c er ta in ement dan s la .crainte

de l ’attaque inatt endu e d
’un e armé e fran çai s e que l e s troup e s impé

r iales organ i sa i ent un camp r etranché tout au tou r de Haguenau e t
qu

’

O ssa r é c lamai t à Strasbourg l e s c l e fs du Herren ste in , p eti te
fortere s s e dan s les Vosge s 2 appar tenan t à la Répub l ique .

C e fut donc au mi l i eu de vive s al armes qu
’

on c é lébra dans l ’Alsace

p rote stant e , l e 2 5 j u in 1630,
l e premi er c entenai re d e la pré s entat ion

d e la Con fe s s ion d ’

Augsbourg à Char l e s - Quint . Le s pas sage s inces
sant s de troup e s , l e s avi s anonyme s annonçant d es attaqu e s pro
chaines én ervai ent e t i nqu ié ta i ent gouve rnants et gouve rné s 3 , et

nu l ne s e s enta i t sû r du lendemain.Le d écouragement é ta i t si profond
la l as s i tud e s i généra l e , qu e même la nouve l le d e la d épos i t ion
sub i t e de Wallen ste in n e fi t pas d

’ abord une grand e impre s s ion sur

les espri t s . E lle é ta i t du e d
’a i l l eur s aux s eu l s pr i nc e s cathol ique s

p ré s ent s à la d i è t e d e R atisbonne
,
et l eur z è l e r e l igi e ux surpas sa i t

de beau coup c e lu i de l
’ ex— duc de M ecklembourg; la cau s e p rot e s

tante ne pouvai t , s emb la i t— i l , t irer au cun profi t de c e s d i s s en s ion s
inte st ine s du par t i adver s e . Pre sque en même t emp s , c ep endant , on
apprenai t que l e roi de Suèd e

,
Gu stave -Adolphe , ava i t débarqu é

sur l e s cô te s d e Poméran i e e t que l e roi de Franc e s e r efu sai t à
ra tifier l ’accord de R atisbonne

,
re lati f à Mantoue . La gu erre a l la i t

donc re commencer à la foi s sur l e s bord s de l a Balt ique et sur les
bord s du Pô .

1 . En juin 1631 , Colmar calculait ses d épenses d e guerre d epu is l ’invasion
mansfeld ienne , a florins . (M ossmann, Rec . d

’

A lsa ce, 1876 , p .

2 . E l les lu i furent d ‘a i l leu rs refusé es e t la forteresse mise en é tat d e
d é fense . X I I I , 14-28 avri l 1630.

3. Walter , Chronique, p . 22-23.
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C e s nouvel l e s é ta i en t grave s a s surément ; mai s on ne saura i t
s etonner que l

’ effe t produ i t par el l e s sur l e s populat ion s al sa
c iennes n ’a i t poi nt paru tout d

’abord trè s profond . Les p lu s op t i
m istes parmi le s p rote s tant s avai en t é té p ro fond ément découragé s

par l e s éch ec s succ e s s i fs d e tou s les adver sa ire s de Ferd inand I l .

Pourquo i le roi de Suède .serait - i l p lu s heureux que c elu i de Dane
mark

,
é cra sé malgré s e s a l l ianc e s dan s l

’

Empire e t à l
’

é tranger ?
Quand on s e rapp el l e que ,

durant de longs mo i s s e s p lu s proch e s
vo i s in s , s e s parent s m ême , l e duc d e Poméran i e , l e lec teur de B ran
debourg, n

’

osèrent pas s e p rononcer pour Gustave -Adolphe , de

peur de sub ir l e sor t des duc s de M ecklembourg et de l
’

é l e c teur

palat in , on ne saura i t s
’

é tonner de c e que l e s v i l l e s e t l e s dynaste s

prot e s tant s d e l
’

Alsace n ’a i ent pas songé à man i fe st er l eu r conten

tement au suj e t de c e tte i ntervent ion généra l ement inatt endue .

C ependant l e s effet s s
’

en firen t s ent ir , pre sque Imméd i at ement ,
ju sque d an s notre provinc e . Une par t i e d es troup e s qu i l

’

occupa ient

par t i rent pour l e nord d e l
’

Allemagne ,
d

’ au tre s
,
avec O s sa l u i

même
,
furent d ir igé e s sur l

’

I talie
, et s

’ i l en re sta un c er ta in nombre
dan s la Bas se—Al sac e , e t sur l e s d eux r ive s d u Rhin , l e s campagne s
s e sentit*ent néanmo in s sou lagé e s dan s une c erta ine mesure , et
l e s e spr i t s s e montrèren t mo in s ré s igné s à tou t concéder par

cra inte de viol enc e s . Au s s i quand l e s commi s sa ire s imp éri
revinrent à Strasbourg,

l e 8 dé c embre 1630
, pour somme r l e

Magi s trat d
’

obé ir enfin à I ’Ed it de r e s ti tut ion
,
i l s furent po l iment

re çu s
,
magnifiquement tra i té s , mai s am icalemen t refu sé s , s elon l e

mot du chron iqu eur‘, e t lor squ
’ i l s e s sayèrent de fa ire ac te d ’autor i té

e t qu
’ i l s vou luren t s e sa i s ir de forc e des b i en s ec c lé s i a s t ique s dan s

le bourg d e VVasselonne e t y ré i ntrodu ire l e c u l te c athol ique , i l s
furen t énergiquement é condu i t s par l e s au tor i té s strasbou rgeoises“.

Cependant la Franc e avai t enfin fourn i , par l e tra i té de Baerwalde

(j anv i er l e s sub s id e s matéri e l s né c e s sa ire s au roi de Suèd e

pour qu
’ i l pû t marcher en avant . Le sac de M agdebourg

{20 mai en forçan t l e s pr i nc e s lu thér i en s d
’

Allemagne à

sor t ir de l eur ré s erve pu s i l l an ime , lu i p rocura d e p lu s l
’

irrésistible

appu i de l
’

op i n ion pub l iqu e prote s tan te , qu i réc lamai t une ven

geance de cet effroyab l e ma s sac re . Vers l e même moment
,
se s ignai t

1 . Walter , Chronique , p . 23. Les négociations d e 1630,
au su j et d es

biens d u Grand —Chapi tre (surtout le proc ès —verbal d es séances des commis
saires é piscopaux , F . Ernest de Cré hange , O thon—Lou is d e S alm et le
D r Biegeisen, avec les dé légués d u M agistra t, en d écembre 1630) se trouven t
A .B . A . G . 177 .

2 . X I I I , 28 janvier 1631 .
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d e Suèd e ne - l eur fissent trop p erdre de vu e l e prote c teur p lu s

proch e ; au s s i Lou i s X I I I fit- il p art i r en févr i er 1632 pou r Stra s
bourg un nouve l envoyé spéc i a l , l e s i eur Magnin . Dan s une sér i e
de con fér enc e s int im e s , t enu e s ave c l e stettme istre Joach im de Ber s
tett

,
l
’

ammeistre M ueg e t l e D r Becht
,
c e lu i - c i l eur exposa l e dé s ir

d e son maî tr e
,
de l e s vo ir d emeurer fermes et s tab l e s à son ser

v i c e et
,
honorant l e roy de Su ède comme i l s font , degard er à Sa Ma

j este l e rang et l a d igni té dan s l eur s cœur s e t en l eur s affa ire s , t e l l e

qu
’ i l Iuy appart i ent , et à s a couronne ; que s

’

entretenant et v ivant
d e la sor te avec c e s d eux grand s monarqu e s , i l s n

’

au ront j am ai s

subj e c t n ’y appréhen s ion de p erdre volontairement la l ib erté qu i
e s t s i ch èr e et in e st imab l e , et que l a p lu s grand e extrémité du
t emp s pa s sé n

’a pu l eur ôter“

Un peu p lu s tard , l e ro i envoya i t un p er sonnage de p lu s d e poid s
r enouve l er l ’a s suranc e de s e s s ent iment s b i envei l l ant s à la R épu
blique de Strasbourg ; i l t ena i t c ependant

’a marqu er l e s lim ites j us
qu

’

auxquelles i l co
‘ns enta i t à s ’a s soc i er au mouvement pour l a

la d é l ivranc e d es Etat s prot e s tant s de l
’

Emp ire . C ’ e s t c er ta inement

par ordre supéri eur qu e Melch ior de l
’

I sle
, gent i lhomme de sa

c hambre
,

”e t envoyé ver s l e s p r i nc e s lu thér i en s e t ca lvin i s te s d
’

Alle

magne , exposai t en mar s 1632 , dan s un document fort é tendu
, ,

l a

po l i tiqu e qu
’

entendait su ivre l a couronne de Franc e , à c e moment

préc i s . Loi n de voulo ir pou s s er l a lutt e à ou tran c e d i sa i t l e repré
s entant de Lou i s X I I I

,
Sa M aj esté T rè s Chré t i enne j uge trè s néces

saire que tant l e s prote s tant s que c atho l ique s (san s s
’

a rrester a u
d i ffé ren t de l a re l igion , que Di eu s eu l p eut ac cord er) consp irent
conj oinctement à la con servat ion de l eur patr i e , au red re s s ement
d es loi s fondamental e s d ’

ic elle
,
au restablissement de l a j u st i c e ,

v iolée de tant de façon s
,
e t à l ’ afferm issem ent d

’une bonne e t
stab l e pa ix , qu i s eu l e p eut rendre son anc i enne sp l endeur , vigueur
e t d igni té à la Germani e ; que , quant à la re l igion , comme Sa Ma

j e sté n
’a j amai s c ru que l e s arme s fu s s en t u n bon moyen pour la

p l an ter au cœu r d es homme s , au s s i n e p en s e - t— e l l e pas qu e les

pr i nc e s e t É ta ts p rote stant s de , l
’

Emp ire , qu i ont toujou r s dé te sté
d e te l l e s v io l enc e s et contra in te s des c on sc i enc e s , voulu s s en t ma in
tenant s e s e rvi r de s arme s pou r l

’amp l ifica t ion de l eur re l igion ,

nique d e Guebwi l ler ,
ci te d ’après les souvenirs de son père a lu i , le commen

cement d ’une chanson bachique , chanté e par les protestants de la Haute
A lsace en l ’honneur du S ué dois, qu i al la it fa i re boiter la foi des papistes
Chron. d e Guebwi ller ,

é d . M ossmann, p . 269 .

1 . Kentzinger , Documents , I I , p . 26-27 .
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scachans b i en que l e s âme s ne p euvent e t ne do ivent e s tre forc é e s
en l eur croyanc e e t qu

’une année d e paix fera p lu s d e r e l igi eux

que d ix an s de guerre e t qu
’une bonne in struc tion et les exemp l e s

d
’une bonne vi e et sa ine te conver s at ion sont p lus p er su as i fs qu e
toute s les vio l enc e s du mond e B el l e s paro l e s a s surément , et

qu i fon t naî tre des r egret s d
’autant p l u s vi fs que l e fi l s du monarque

dont el l e s émanent s ignai t , c inquante an s p l u s tard ,
la révocation

de I
’Edit de Nante s .

Melch ior de l
’

I sle ajou ta i t que l a pa ix dé s irée par son maî tr e

pour l
’

Allemagne ,
é ta i t un e pa ix so l id e , ferme et équ i tab l e , à

laqu e l l e l e ro i de Suèd e trouvera i t son comp te e t l e s prot e stant s
l eur s ûr eté , Sa Maj e s té ne pré tend chos e que l conqu e en German i e
e t n’

employe sa royal e so l l i c i tud e e t c e l l e de s e s m in i s tre s que pour
l e b i en e t soulagement des pr i nc e s e t E stat s de l

’

Empire , qu
’ el l e

désirero it voir jou ir pa i s ib l ement de l eur s d igni té s , pr iv i l ège s
e t immun ité s e t d é l ivré s de l ’oppre s s ion qu i l e s a qua s i tout à fa i t
ru iné s“.

Comme S I l ne pouva i t a s s ez prod iguer le s d émons trat ions d
’ami t1e

e t l e s conse i l s de prud enc e po l i t iqu e , Lou i s X I I I l e s fi t r é i térer au
Magi s trat par un tro i s i èm e envoyé , M . de La Grange -aux —O rmes , l e
5 avr i l de l a même année . I l é ta i t c hargé de l e s i nvi t er à fa ire du
roi un refuge et s ecou rs a s suré contre tou te s l e s afil ic tions et
de l e s engager itérat ivement à ne soumettre l eur s mura i l l e s

,
l eur

É tat et l ’autor ité de l a Répub l ique , d irec tement ou i nd irec tement , à
d

’autre s qu
’

à eux—mêmes 2 C ’

é ta i t évid emment la cra in te d ’un e
al l i anc e trop i nt ime avec la Suèd e qu i d i c ta i t ces paro l es.

Pendant tout e la premi èr e mo i t ié de l
’ann ée 1632

,
l e s d é sordre s

cau sé s par l e s troup e s impér i a l e s e t l eurs a l l ié s lorra in s cont i
nu èrent en Al sac e ; vi eux soudard s ou r ecrue s , i l s p i l l a i ent par
tout l e p ays , s

’attaquant même à la propr ié té des fami l l e s ré

gnantes
’
,
brû lant l e s v i l lage s du Koch er sb erg,

et l e commi s sa ire
impér i a l d

’

O ssa
,

revenu d ’

I talie
,
lo i n de ve i l l er au maint i en de

l ’ordre , donnai t l u i —même l
’ exemp l e des vio l enc e s en s

’

emparant de

forc e de l a vi l l e d e Wis s embourg, dont i l enl eva i t l e Magi s tra t sou s
pré t exte qu

’ i l s ’ é ta i t mi s en rappor t avec la Suèd e‘. Mai s déj à les
merc enaire s à l a so ld e de Stra sbourg o sa i en t qu i tt er les mu rs de la

1 . K entzinger, D ocuments , I , p . 211 .

2 . I d i bid . ,
I I , p . 35 -36 .

3. C
’est ainsi que le 10ju i l let 1632 , i ls pi l laient le château princier de Hor

bourg. (A .rch H aute—A lsace , E . 54 .

4 . Les Lorrains , de leur cô té , faisai ent prisonn ierle comte Phi lippe
gangde Hanau Lichtenberg sur son propre territoire .
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vi l l e e t repou s s er l e s band e s i n c end i a ire s lorra ine s qu i avai en t
b rûlé Dos senh e im et attaquai ent Barr , Nor th e im ,

e t au tre s local i té s
du t err i to ir e strasbourgeo i s“. On s entai t que la dé l ivranc e appro
chai t . Au commenc ement de j u in 1632

,
l e s Con se i l s

, p l e inement
convaincu s que l a pu i s sanc e impér i a l e n

’

é tai t p l u s à cra indre ,
s ignai ent ave c I

’

envoyé de Gustave -Ado lphe , Nicod ème d
’

Ahausen,

une al l i anc e offens ive e t dé fen s ive ’
, qu i prévoyai t l

’ arr ivé e p ro
chaine de contingent s su édo i s en Al sac e . C ette p er sp ec t ive ne pou
vai t qu

’

effrayer ,
on l e comprend ,

les c atho l ique s du pays ; au s s i
c ’es t sur l eur s cra int e s e t

, par su i te , sur l eur ré s ignat ion , s inon
su r l eur appu i , que comp ta i ent Lou i s X I I I e t R i che l i eu en d éc i
d ant qu

’une armé e françai s e
,
l a p rem i ère d epu i s H enri I I , des

c endra i t à son tour en Al sac e
,
aprè s avo i r oc cupé l e duché de Lor

ra in e . En envoyan t M . de Bréz é aux p r i nc e s catho l ique s d
’

Alle

magne , i l s l e chargea i ent de d ire , que l e roi e ss ayerai t de s ’y sa i s ir
des mei l l eur e s p l ac e s , pour emp escher qu e le roy de Suèd e n

’

oc

cup e l e pays et pour y con s erver la r el igion 3

Le 12 ju i l l e t 1632 ,
Melch ior de l ’ I sle notifia it l a venue de c e s

troupe s , de s ti née s -à balayer l e s l mp ér i aux et l e s Lorrai n s d e l a va l lée
rhénane .L e maré chal d ’

Effiat
, qu i l e s commanda it , mourut i nop iné

ment à LaPeti te—Pi erre
,
au moment où el l e s al la i ent d ébouche r d es

Vo sge s , e t c e fut sou s les ord re s du comte de La Su z e que le s pre
miers régiment s du ro i traver s èr en t la Ba s s e—Al sac e , W i s s embourg
et Landau pour mettre l e S i ège d evant T rèves . Leur condu i t e fut
exemp la ire et i l s ne cau sèrent aucun d égât‘. Le roi de S uèd e com

p r i t qu
’ i l d evai t s e hâter s I l vou la i t exerc er que lque i nfluenc e dan s

c e s parage s , e t donna l
’

ordre à son tour au géné ra l Gu stave Horn
et au rh ingrave O thon -Lou i s d ’ en t rer d an s le pays . I l s franc h iren t
l e pont du Rhin , en ver tu d e l

’ al l i anc e conc lu e avec Strasbourg,

dan s les d ern i er s jou rs d
’aoû t

,
vi s i tèrent en ami s

,
v ivement

acc lam é s
,
la v i l l e l ibre , p u is remontèrent

,
à p et i te s é tap e s , vers la

Haute—Al sac e
,

s
’

emparant d
’

Obernai , d
’

E rste in e t d
’ au tre s loca

l i té s mo in s importante s . Mai s i l s s e vi ren t arrê t é s par l a v i l l e ép i s

1 . alter , Chronique, p . 25 .

2 . Les procès—verbaux du Conse il d es X I I I ayant d isparu pour les séances
du 27 février au 3 ju i l let 1632 (peut—ê tre ne furent—i ls pas inscri ts au registre
par mesure d e prudence ) . on ne conna i t pas très exactement les stipulations
secrè tes d u trai té .

3. I nstruction pour M . de Bré zé . Ce brou i l lon pub l ié par l
’

éd iteur des

Lettres de Richelieu (VI I I , p . 230) y est rapporté à 1631 ; i l est certa inement
de 1632 .

4 . “
’ alter, Chronique, p . 26 .
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T hann le 1 " janvi er 1633 . La conquê t e de l a Haute -Alsac e é ta i t
a in s i ach evé e , mai s dan s c es r égion s , généra l ement dévou ée s aux
Habsbourgs et p lus dévou ée s encore à l

’

É glise ,
l ’appar i t ion des

e scadron s su édo i s et a l lemand s du rh ingrave cau sa non seul ement
un v i f effro i

,
mai s éve i l la de v iol ent e s col ère s

, que l eur indisc i
p l in e e t l eurs p i l l age s , for t peu rép r imé s d epu i s que Gustave
Adolphe é ta i t mor t , ne pouvai en t qu

’

accroître “. Dès l e premi er
jour

,
i l y eut la des exp lo s ion s d

’une ha in e farouch e entre vain

queurs e t va in c u s , qu i , bourgeo i s ou paysan s , par t i c ipa i ent à l a
d éfen se du pays ? . C e fu t d ’a i l l eur s une grand e r a : : i a p lu tô t qu

’une
campagne mé thod ique et s avante , car dès l e mo i s d e févr i er 1633,

les troup e s impér i a l e s v enue s de B r i sach e t d e Bourgogne , et c e l l e s

que l e duc de Fé r i a amenai t d
’

I talie rentrèr ent en Al sac e
,
re foulant

d evant e l l e s la cava l er i e du rh ingrave , et réoc cup èrent B el fort ,
Thann Soul tz

,
En s i sh e im et Guebw i l l er . Mai s Fér i a

,
S

’

il réu s s i t
à déb loquer Br i sach , n e parvin t pas à s e mainten ir dan s la Haute
Alsac e

, qu
’ i l dut qu i t ter aprè s un séjour de qu inz e jour s à p e in e ,

pour al l er rejo i ndre AIdr inger d an s la Forê t-No ire e t sur l e Hau t
Danub e “

,
et les malheureu s e s loca l i té s

,
à p e ine d él ivrée s , durent

sub i r de nouveau la loi du va inqueur . . A part ir de c e moment , c e
furent d es p as sage s cont inu e l s de d é tach ement s ennemi s ou am 1 s

,

mai s égal emen t d é sa streux pour le pays ; comme le d i s en t naïvemen t
les Anna les d es F ra nc isca ins d e Thann

,
tantô t les l mpér i aux

venai ent battre l e s Suédo i s
,
e t tantô t l e s Su édoi s revenai en t battre

les l mp ér i aux ; c
’

é ta i t un mas sacr e s emp i t erne l ‘ Plu s n é fa ste s
encore et p lu s terr ib l e s que ces comb at s entre merc enaire s
furen t l e s sou lèvements dé sordonn é s des paysan s du Sundgau , qu i

ta i l l èrent en p i è c e s des par t i s suédo i s i so lé s et égorgèrent l e co lo
ne l suédo i s d ’

E rlach a Ferrett e . La répre s s ion fut imp i toyab l e , l e s
r eb e l l e s furen t traqué s , c ern é s , mas sac ré s par c enta ine s , p endu s
ou brûlé s v i fs dan s l eurs mai son s

,
à B lot zh e im

,
à Land s er

,
aD anne

1 . Les pi l lard s se porta ient de pré fé rence aux égl ises, aux couvents , dont
i ls chassaient les rel igieux, s

’

affublant des vêtements sacerdotaux , profanant

les vases sacré s , etc . Chronique d e Guebwi ller , p . 273.

2 . Cette haine ne se bornait pas aux couches populaires . Le comte de
S alm , administrateur d e l ‘É vêché , ad ressa itde S averne , le 1" nov . 1633, une

lettre violente au M agistrat de S trasbourg, d ans laquelle i l l
'

accusai t d
’être

la seul e cause de la ru ine du pay s , où i l avait introdu i t l ’ennem i . O n y pré

para d ’abord une longue réponse , ma is finalement on pré féra répondre par
le si lence du mépris . S ur le brou i l lon , i l est d i t que la m issive ne fu t pas

expéd ié e . (A rch . d e la v i l le . A A .

3 . Voy . F . V
V

einitz , D er Z ug des Herzogs con F er ia na chD eutschla nd im

J ahre 7633 . H eidelberg, W inter, 1882 ,
4 . T sehamser, l l , p . 453.
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mar i e e t autre s l i eux“. La fro ide cruauté , l apre so i f de vengean c e

qu i se mani fe s t èren t de p ar t
’

et d
’autre , ont gravé d

’une mani ère
ineffaçab l e c e t ép i sod e l ugubr e dan s les souven i rs des population s
d e ces contrée s ’ .

L ’

é té de 1633 fu t encore marqu é par d
’autre s ren contre s

, p l u s
importante s au po in t de vue mil i ta i re , p armi le sque l l e s nou s ne

ment ionneron s que l a batai l l e de Pfaff
’enhofen

, gagnée , non san s

p e in e , par les troup e s de l
’

U nion de Hei lbronn sur l e s lmpér i aux et
l e s Lorrain s , l e d erni er j u i l l e t". I l est ab solument inut i l e

,
en effet

,

de s ’arrê ter à l ’énumération d es e scarmouch e s et des combat s qu i se

produ i s irent a lor s en Al sac e , d e Ni ederbronn à Rouffach , expéd i

t ion s de pu re r ap in e b i en souven t et qu i ne donnent pas , en tou t
c as

,
une b i en haute Op i n ion des ch e fs m i l i ta i re s de l

’

un e t de l ’autre

part i . On s e c roirai t r eporté aux p e t i t e s guerre s féodal e s du moyen
âge en su ivant sur l a car t e c e s lu tte s embrou i l lée s Où l e s garni son s
des p lac e s for te s et d es p eti t s corp s vo lant s e s carmoucha i en t avec
l eurs vo i s i n s .
Au mi l i eu de c e d é sordre généra l on ne pouvai t manquer c ep en

dant de constater qu e l a Su èd e et ses al l i é s d ’

Allemagne é ta i en t en
p rogrè s , et les popu lat ions cathol ique s de l

’

Alsac e ,
s e croyant aban

donnée s par l
’ emp er eur ,

commença i en t à r egarder au d e là d es
Vosge s , soup irant aprè s la prot ec t ion d

’

un core l igionna ire , fût - il
é tranger , car elles avai ent b i en p eur qu

’

on ne les fit par l er su é

do i s‘ De son c ô té
,
les pol i t iqu e s françai s d evai ent s e d ire que l e

moment de s ’affirmer davantage éta i t venu . Peu t- être b i en la pr i ère
que l e s Al lemand s ont fa i t au R oy d e t en ir un e armée en Al sac e ,
pour l e s s ervi r , s

’ i l s en ont beso ing
5 dont Charnac é d evai t fa ire

ment ion ch ez l e s pr i n c e s d
’

Outre -Rhin
,
n ’ava i t— el l e pas été for

mulée j u squ e— l à d
’une façon b i en nette mai s i l e s t c er ta in que s i

Lou i s X I I I l ai s sa i t fou ler p lu s longt emp s l e s popu lat ion s catho
liques de l a p rovin c e , i l coura i t grand r i sque de p erdre l

’appu i de
l ’é lément le p lus favorab l e , en somme

,
à s e s proj e t s futur s . D éj à

1 . H . Bardy , Les S uédois d a ns le S undga u , Revue d
’

A lsa ce, 1853, p . 17 , 362 ;
1854 , p . 413. Voy . aussi A rchives d e la Haute—A lsace , C . 510, des pièces sur
les sou lèvements de F erre tte , Belle , du F lorimont , etc .

2 . Ces mouvements ne se produ isirent pas seulement dans le S undgau ;
i l y en eu t d ans la vallé e de La Bruche , dans le val d e Vi l le, prés d e R eichs
hoti en , où beaucoup d e paysans furent massacrés .
3 . A . H .

—A . C . 495 .

4 . Lettre de F . M a ire , prévôt de Saint- D ié au secré tai re d e la vi l le de
Ribeauvillé , 28 novembre 1632 , A rchives de la H aute -A lsace , E . 562 .

5 . I nstruction à. M . d e Charnacé . 13 janvier 1633.(Lettres d e R ichelieu , I V,
p .
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p l u s i eurs des membre s de la nob l e s s e d e l a Hau te -Alsac e , fat igué s
de vo ir l eurs t erre s d évastées

,
s e tournai ent ver s la Suède“. D ’au tre

par t , i l y avai t c erta i nemen t qu elque danger à provoqu er l a j alou s i e
de l

’

U nion de Hei lbronn e t sur tou t celle du grand chanc e l i er Axel
Oxenst i erna

,
en para i s sant vouloir s e sub st i tu er à la couronne d e

Suèd e dan s une provinc e qu
’ e l l e regarda i t un p eu comme s i enn e et

dans laque l l e elle d i s tr ibuai t déj à d es domaine s et d es local i té s entiè
res à s e s a l l ié s , comme s i e l l e en avai t é té l e po s s e s s eur i nconte sté
Un événement , as s ez i natt endu , mai s , préparé san s doute par des
négoc i at ion s s ecrè te s , p ermi t à R ic he l i eu de fa ire un pas dé c i s i f en
avant

, dan s l e s prem iers j ou rs de l
’ anné e 1634 . J u squ

’ i c i les troup e s
royale s ava i ent b i en traver sé l e p ays , mai s e l l e s n

’

occupa ient au
cune po s i t ion mi l i ta ir e importan te en Al sac e , pu i squ e l e s p e t i t e s
vi l l e s appartenan t au comte de H anau—Li ch tenb erg,

lngvv iller et

Bouxw i l l er , p lacée s sou s l a prot ec t ion de Lou i s X I I I , b i en qu
’ en

tourées de mur s , n e pouva i ent pas s er pour de vér i tab l e s forte
resses . Mai s l e comte de Salm , admin i strateur de l

’

évê ché
,
croyant

ne p l u s pouvo ir se mainten ir longtemp s d an s Savern e , et s e voyant
à l a ve i l l e de p erdre égal emen t Haguenau , p ré féra l e s remettre
entre l e s main s du ro i trè s chré t i en , que de les vo ir tomber

'

au

pouvo ir de l a Suèd e . Le 28 j anvi er
,
i l s ignai t avec M . de la B loc

querie un accord qu i ouvra i t les vi l l e s de Saverne et de Haguenau
et le château du Haut -Barr à d es garn i son s frança i s e s “. E l l e s n e
les occupa i ent d

’a i l l eurs qu a t i tre de gage s provi so i re s d
’

un arran

gement futur , et dès l e moi s de mar s , Lou i s X I I I proposai t à F er
d imand l a conc lu s ion d ’ une trêve , avec l

’a s su ran c e qu
’ i l n e fera i t

pas d ifficu l té de rendre que lqu e s- une s des p l ac e s d
’

Alsace
,
b i en que

te l l e s re st i tu t ion s ne se façent que par la pa ix ‘ On p eu t ê tre

1 . Nous voyons que par ordre de la R égence autrichienne le procureur fis
cal instruisait alors et un peu p lus tard (1633- 1635 ) contre J ean-Christophe et
F rédé ric d e T ruchsess—Rheinfeld , A dalbert d e Baerenfels, R odolphe de R ei
nach, Bernard de Kageneck , e tc . , pour avoi r ouvertement pris le parti des
S uédois. A .B .A . C . 449 .

2 . C
’est a insi que la couronne d e S u èd e donna it à S trasbourg, enavri l 1633,

les bai l liages épiscopaux du Kochersberge t d e la Wantzenau avec R eichs
hoti en , au rhingrave la vi ll e de M olsheim ,

Erstein , R ou fïach et D achste in ,
au colonel Wetzel de M arsi lien la v i l le de M utzig, etc .

3. Walter, Chronique , p . 30. Lettr es d e Riche l ieu ,
V I I I , p . 97 . L

’accord
é ta i t d é j à conclu quand R ichel ieu é crivait au maréchal d e La F orce , le
2 février 1634 , d e se hâter de signer ce transfert aux cond itions qu i peuvent
donner satisfaction aud it comte car les S uédois l ’ investiront pour em
pescher qu

‘

i l ne pu isse tra iter avec S a M a jesté Lettres d e Richelieu , VI I I ,
p . 266 .

4 . Instruction pou r M . d e S a int—George . Lettres de R ichelieu , I V , p . 547 .
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tou t c ela n e pouva i t guèreemp êc h er l
’ i nva s ion de l ’Alsace

, d
’ autan t

p lu s que ,
dan s le s p remi er s jour s de 1635

,
l e s l mpér i aux s

’empa
rèrent par su rpr ise de Philipp ourg,

la c i tade l l e sp iroise ré c emment
constru i te

,
et que l

’ archevêqu e de T rève s , Ph i l ipp e d e Soetern,
avai t

ouver te aux Françai s . C ’

éta i t pour eux une bas e d
’

op érations pré
c ieuse ,

et e l l e a l la i t jouer dorénavant un rô l e s ignalé dan s les
guerre s du XV I I e s i è c l e .

La dé fa i te de Noerd lingen,
avec s e s conséquences imméd iates ou

lo intai nes , marqu e le p o i n t tournant dan s l e s d e s t inée s d e l
’

Alsace .

Vid etur la bor antis Germania c sp es p ost/za c e Ga llia p end ere ,
écr i

vai t le d ip lomate ho l landai s Hugo Grot iu s , dès l e 10—20 sep

temb re En effe t
,
l e grand chanc e l i er Ae Oxen st i erna

,
s e

r endant comp t e de l a grav i té d e l a s i tuat ion , ne voyai t qu
’un moyen

de continuer la l u tte , c e lu i d
’

y engager d i rec tement la Franc e , en la

pou s sant à rompre avec l
’

E spagne . I l fa i sai t p ar t ir ,
l e 15 s ep tembre .

en mi s s ion secrè te , l e v i c e— chanc e l i er wur tembergeois , J acque s
Loeffl er

, pour offr i r à Lou i s X I I I toute l ’Alsace
,
sau f Ben fe ld ,

ou

même avec B en fe ld
,
s i l ’ on ne pouva i t ma in tenir l

’al l i anc e frança i s e
au p r i x d

’

un moi ndre sac r ifi c e ’ . Avant même que les négoc i at ion s
fussent

‘

term inées àParis ,
l e ré su ltat en é ta i t a cqu i s à Lou i s X I I I ; l e

rh ingrave O thon -Lou i s , menacé par l
’approch e des l mp ér i aux , ava i t

s upp l i é l e maréchal de La Forc e de lu i ven ir en aid e , n e fû t—c é que

pour tro i s ou quatre jour s sur son r e fu s
,
et pou r le déc ider amar

ch er
,
le ré s id ent suédo i s M ockhel et l e rh ingrave signai ent avec lu i

un e convention mi l i ta ire qu i , sau f Ben fe ld ,
abandonna i t l ’Alsace en

t ière à l ’ oc cupat ion frança i s e ’ . D éj à l e s vi l l e s du Palat inat , Kai s er s
lau tern

,
Neu stadt

,
Mannhe im

,
vexée s par l e s troupe s suédo i s e s bat

tu e s e t moi n s d i s c ip l iné e s que j amai s , ava i en t a cc ep té volonti ers des

garni son s frança i s e s , qu i y ap por ta i en t de l
’argent et une me i l l eure

d i s c iplin e ‘. Le 10 oc tobre 1634 ,
les troupe s royal e s entrai ent 51 Col

mar
,
le 1 4 oc tobre à Sch l e s tad t ; l e 22 oc tob re , on e squ i s sai t 5Worms

le proj e t de t ra i té entre la Franc e , l a Suèd e e t l
’

U nionprot e s tante de
Hei lbronn

,
don t le 5 X l a s su ra i t à Loui s X I I I , dès qu

’ i l p rend ra i t
ouver tement part à l a lutte , tou te s l e s v i l l e s d

’

Alsace ,
m
'
êmc Br i sach ,

1 . H ugonis G rot i i ep istola e quoiquot rep er i r i potuerunt . Amstelodami ,

1687 , fol io . Epistola 354 .

2 . Nous ne fa isons qu
’

e ffl eurer ic i les négoc iat ions d iplomatiques d e Paris
et d e F rancfort, qu i pré parent de loin cel les d e Westphal ie ; nous y revien

d rons plus tard .

3. Cette conventionfut signé e le 9 octobre 1634 ; voy . G . D roysen, Bernha rd

con Weima r , Leipz ig, 1885 , I l , p . 40.

4 . D roysen, Bernha rd con Weima r , I I , p . 38 .
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une fo i s c ette for tere s se pr i s e , et j u squ a c e moment , l e l ibre pas
sage sur le pont de Stra sbourg. A la paix , i l est vra i , toute s les

garni son s frança i s e s d e l a r ive gau ch e , comme c el l e s de la r ive
d ro i t e , d eva i ent ê tre r et irée s mai s la pa ix éta i t encore lo in ,
et d

’ i c i là la po l i t ique françai s e garda i t un e l iber té d
’act ion com

plète ; au point de vu e m i l i ta ire , e l l e oc cupa i t , pour son entrée en

campagne , toute la l igne du Rhin , de Bâl e à Mayenc e , qu i ne pou
vai t être a s sa i l l i e

,
avec qu elqu e chanc e de suc c è s , que par l e sud

ou par l e nord de l
’

Alsace . Ce fut contre les vœux de l a Suèd e que
c e s conce s s ion s furent fa i te s à Loui s X I I I par l e s pr in c e s a l l emand s ;
Oxen st i erna prévoya i t for t b i en l e s con séqu enc e s de c e t ac t e , mai s
i l n ’avai t pu l

’ empêch er ”.

Lou i s X I I I et Rich e l i eu n eta i ent po in t pr e s sé s d
’entrer d irec

tement en lut t e avec l a mai son d ’

Au triche , e t pr é féra i en t mettre

p endant que lqu e temp s encore l eur par t i c ipat ion trè s rée l l e à la

guerre sou s l e couvert d e l
’

U nion prot e s tante ; mai s i l s se s en
ta ient d éj à l e s maître s en Al sac e et leurs r epré s entant s y pou s sa i ent
l e s É tat s en core hé s i tant s à réc l amer l a prot e c t ion d e la Franc e
comme la s eu l e effi cac e , tou t en dé c l arant qu

’

on ne songea i t poin t
à les forc er à la rec evo ir 3 . L

’

U nion prote stant e , de son c ôté , ou du

moi n s c eux de s e s membre s qu i n e l
’ava i ent po i n t en core qu i ttée ‘

r éun i s une s e cond e fo i s à Worms
,
en févr i er 1635 , avai ent dé s igne

comme général i s s ime l e duc Bernard de \Ve imar
,
avec le s p lus

l arge s pouvoirs . Mai s i l s n e pouva i ent lu i donner c e qu i l eur
manquai t à eux—même s , l

’argent n éc e s sa ire pour solder un e armée ,
et quand l a d ip lomat i e impér i al e eu t r éu s s i à fa ire s ign er à l

’

é

l ec t eur de Saxe e t à s e s adhérent s l e tra i té de Pragu e (30mai
tou t appu i dan s l

’

Allemagne s ept entr ional e , tout e po s s ib i l i té d
’

opé

rat ion s m i l i ta ire s séri eu s e s au nord ou au c entre de l
’

Empire

1 . Le texte de ce traité se trouve dans les A c ta p ubl ica d e [ .ondorp ,
tome

I V , fol . 444 su iv . S ur les négoc ia tions d e la Convention deWorms , vov .

D roysen , Bernha rd con. W'

eima r , I I , p . 53—66 .

2 . I l y a aux archives de la v i lle d e S trasbourg (AA . 1053) un rapport fai t
en 1634 au chancelier par un d e ses correspond ants d e Paris , su r les d esse ins
de la F rance , et particul ièrement sur son d é sir d e s’ emparer d e l‘A lsace et

de S trasbourg, qu i a é té é vid emment communiqué au M agistrat par la

chancelleri e suédoise .

3. I l y a une l ettre de M elchior d e l ’ I sle, é crite d e S trasbourg au seigneur
de R ibeaupierre , le 2 novembre 1634 , qu i est bi en caractéri stique à cet égard .

E .

4 . A près que F erd inand et l ’é lecteur d e S axe eurent s igné l
’accord de

Pirna (22 novembre en vue d
‘une paix d é fini tive , la d é sertion se m i t

parmi les membres d e l
’

U nion. et même en A lsace i l y eu t que lques
vel lé i tés , de la part de certaines vi lles , d e s’associer à ces négociations .
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furent p erdu s pour l a c au se protestant e . I l n e re s tai t donc en
réal i té d ’au tre re s sour c e à l a Con fédérat ion - d é s emparée que l e s
s ecour s de l a Franc e , d

’autre bas e d ’

opérat ion s que l a val lée rhé
nane . Le s Su édo i s , rej eté s ver s la Balt iqu e , d evai ent renoncer
pour longtemp s à tout e spo ir de comb in er l eur s efforts avec c eux
de l eur s a l l ié s , à tout e spo ir au s s i d

’ exerc er une i nfluenc e po l i t ique
dan s le sud—ou e s t de l ’Allemagne . En con servant à peu prè s in
tac tes l e s forc e s du roi pour c e moment d éfini t i f, Riche l i eu avai t pré
paré de lo in , mai s d

’une main s ûre , l e dénouement fina l . L ’

Alsace

é ta i t à lu i ; quand ,
en j anvi er 1635 , l e duc Henr i de Rohan y des

cendit
,
l e s Impériaux _

n
’

y oc cup a i en t plus que Rouffach qu i fut

promp temen t en levé et Riqu ewi h r , qu i é ta i t i ncapab l e d
’un e résis

t anc e pro longée . Tou t l e r e st e , sau f S trasbourg, déc larée n eu tre , et
B en feld oc cupé par l e s Su édois , avai t d éj à des garn i son s frança i s e s ’ .

Bernard d e Weimar ac cu lé sur l e Rh in par des forc e s supé r ieures
e t l e s a l l i é s d ’

Allemagne dont i l t ena i t son mandat n
’

é ta i en t don c

pas à mê me de refu ser à la longue auc une des cond i tion s que l eur
i mpos era i t la Franc e ; i l n e l eur r e stai t d ’autre al t erna t ive que de
l e s ac c ep t er ou s e soumettre à Ferd inand . E t comb i en terr ib l e
s era i t en c e c a s pour l e s v i l l e s prote s tante s d

’

Alsace l a vengeanc e de
l ’ empereur , exaspéré par l a ru ine de s e s pays héréd i ta i re s e t par
tou t ce qu i s

’y é ta i t fa i t d an s l e s tro i s d erni ère s ann ée s Riche l i eu
,

d
’a i l l eurs

,
é ta i t beaucoup trop h ab i l e pour dévo i l er dès lor s l e but

v er s l equel i l tenda i t . Comme i l n e se souc i a i t pas d
’ engager tou te s

l e s forc e s de l a Franc e dan s une guerre à fond contre l e s d eux
branch e s des Habsbourgs à la fo i s , et comme i l t ena i t à gard er au
servi c e du ro i l ’épée d

’

un prince
'

de l
’

Empire , du p lu s connu des géné
raux de l’Allemagne prot e stante , i l é ta i t p rê t à faire à Be rnard les
ouverture s l e s p l u s flatteu s e s e t les prome s s e s l e s p l u s t entante s ,
san f a décomp ter p lu s tard . Quand M . de F euqu iéres fut c hargé ,

’

dan s les p rem ière s s ema ine s de l
’année 1635

,
de gagner l e généra

lissime de l
’

U nion
,
i l eut mi s s ion de l u i offr i r un mi l l ion

,
au b e so in

même un mi l l ion et d emi de sub s ide s
,
e t de p lu s , les revenu s des

ba i l l iage s autri c h i en s de l
’

Alsace supér i eu re et de c e l u i de Hague
nau ”. Mai s c e prem ier proj e t ne fut pas agréé par le duc , qu i n e

1 . Le traité de Paris , ratifié par l‘U nion à Worms le 20mars 1635, cédai t
Benfeld lui —même à Lou is X I I I ; mais la S uèd e refusa de le ratifier a son

tour, et par le tra ité particul ier de Compiègne (l8 avri l 1635 ) le ro i consenti t
a le laisser à la S uèd e .
2 . Lettres d e R ichelieu, V , p . 927 , Le R oy , écriva it F euquwres (Lettres de

F euqu ieres , 11 , consent à ce qu
‘

i l j ou isse d u landgraviat d ’

A lsace et d u

bail l iage de Haguenau , ce qu i s
’

entend d u revenu qui pourra appartenir à la
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vi c e de l a Franc e . En su s d e c ette Somme , Sa Maj e s té donné e t
d é la i s s e aud i t s i eur duc le landgraviat d

’

Alsace
,
y compr i s l e bai l

l i age de Haguenau , pour enj ou ir soubz l e t i tre de landgrave d
’

Alsace ,

avec tou s l e s dro i tz qu i ont appart enu ey
—d evant à l a mai son d ’

Au

tr i ch e , et l u i promet de lu i procurer a i l l eur s un équ ival ent , S
’

il doi t
abandonner l e pays à la pa ix général e I l y a

,
dan s l e s t ermes de

cet art i c l e , une équ ivoque vo lon ta ire sur l e t erme de landgrav iat
d

’

Alsace qu e nou s r etrouveron s en core p lu s tard . En apparenc e
l e s t ermes du tra i té sont p lu s large s que c eux du proj e t de mar s 1635 ,
c ar l e s ré serves en faveur de l ’autor i té royal e et de l ’oc cupat ion d es

p l ac e s forte s ont d i sparu ; mai s comme Lou i s X I I I ne t i ent p lu s en
c e moment en Al sac e . que qu e lqu e s rar e s for t eres se s , l a chos e import e
a s s ez peu . C ’ e st un t err i to ire ennem i que l e duc d evra commenc er

p ar conquér ir pour en jou ir j u squ
’à la p aix . Quant à l a nature de

sa pos se s s ion ou de s e s dro i t s
,
e l l e re s t e ent i èrement d an s l e vague .

Est- c e un terr i toire qu
’

on lu i promet , sont—ce des revenus s eu l ement ?
On n e sa i t

,
e t chac une des p ar t i e s contrac tante s s e ré servai t san s

dou te l e dro i t d ’ i nt erpré ter l e document à sa gu i s e , l e jour où e l l e
s e cro ira i t la p lu s fort e“.

A la fin de 1635
,
l a s i tuat ion des d i s tr i c t s s ep tentr ionaux de

l
’

Alsace é ta i t des p l u s lamentab l e s ; les c aval i er s de J ean de \Ver th
coura i ent l e pays e t fa i s ai en t flamber l e s vi l lage s par douzain e s 2

;

les hab i tan ts d es c ampagne s moura i ent de faim par mil l i er s ; l e s

p eti t e s p l ac e s fort e s de Mo l sh e im et d e Dach st e in é ta i en t pr i s e s , e t
Saverne l u i -m éme

,
a in s i que sa c itadelle

'

du Haut-Barr ,
canonné s

à outranc e
,
ouvra i ent l eurs por t e s au comte de Gal la s . Plu s au Sud ,

la s i tuation n ’ é ta i t guère moi n s compromi s e . Le duc de Rohan
,

aprè s avo i r guerroyé , non san s su cc è s , dan s le Sundgau ,
vena i t

d
’ entrer en Su i s s e pour pa s s er en Valteline ; l e s p et i te s local i té s de
l a Hau te—Al sac e

,
dé fendue s par des garn i son s frança i s e s ou par l eur s

s eu l s hab i tan t s
,
é ta i en t attaquée s , l

’une aprè s l
’au tre

, pa r les troupe s
lorraine s . Guebw i l l er ava i t été p i l lé par l e s l mpé r i aux l e 1 °" j nin

l . En tout cas l ’on ne saurait pré tendre , comme l
‘

a fait M . D roysen (op .

c i t. , p . que l
’

A lsace a é té expl ic itement donné e par la F rance à
Bernard de We imar . S i M . D roysen , d ans la b iographie de son héros,
affi rme que celui - c i n ’a pas songé un instant à. moissonner des lauriers pour
la F rance , qu‘i l n’a cessé d e penser , pendant toutes ces négoc iations . à la
patrie allemand e {Bernha rd von. Weima r , I I , p . nous voulons bien l ’en
croire ; ma is i l est éviden t aussi qu'enoctobre R ichel ieu ne pouvait songer à.
concéd er au d uc , refoulé hors d e l ’A lsace , ce qu ’i l lui ava it re fusé en mars,
alors qu i l tena i t encore la rive d roite d u Rhin .

2 . Wal ter, Chronique , p . 32 .

3. Les troupes de la garnison de Brisach venaient sur les terres de l ’abbaye
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Riquew ih r é ta i t pr i s par l e colone l Vern i er , qu inz e jou rs p l u s ta rd ,

et t err ib l emen t pre s suré par l e va inqueur ; Sou l tz , Tu rckheim ,

Rouffach éprouva i ent l e m ême sor t Les troup e s royale s s e s enta i en t
mal à l ’ ai se dan s l e s v i l l e s p l u s par t i cu l i èrement dévoué e s à l

’

É glise

et
, pour c e mot i f, p lu s attachée s à Ferd inand I I . C e sentiment

d
’ i n sécur i té p eu t s eu l exp l iquer c er ta ine s mesur e s draconi enne s ,
p r i s e s à c e moment , e t qu i n e furent pas de longtemp s oub l i é e s .
C ’ e st a in s i qu

’

à Sch l e s tad t
,
l e gouverneur , M . d

’

Hocqu incourt ,

d
’a i l l eurs trè s ca s sant d ’

allures avec tou s l e s a l l ié s du ro i 2 , ne crut

pouvoir s e ma inten ir dan s la vi l l e , qu
’ en expu l sant , à l

’

improv iste ,

e t comme une band e de pourc eaux tou s l e s j eun e s bourgeoi s ,
mar ié s ou c é l ibata ire s

,
au nombre de p lu s de quatre c ent s 3 . Les

hab i tant s d es campagne s p l i a i e
’

nt sou s l e po id s des réqu i s i t ion s et
des corvé e s i l l eur fal lu t ven ir travai l l er aux for t ificat ion s d es p lac e s
oc cupé es , e t y condu ire c e qu i l eur re s ta i t de l eurs ré col te s

,
duran t

toute l ’année 1635 S i l e s l mpér i aux s
’

app rochaient en nombre d e
Colmar ou de Haguenau , i l é ta i t for t à c ra indre que c e s for t ere s s e s ,
abandonnée s à l eur s propre s for c e s , n e pu s sent ré s i s ter, et l

’

on

c raignai t déj à une inva s ion en Lorraine 5 . Falla i t—il l e s abandonner à
l eur sor t ? C ’

eû t été l e par t i l e p lu s fac i l e à prendre , mai s , comme
l e d it un mémoire trouvé parmi l e s pap i er s de Rich e l i eu , honteux
et préj ud i c i ab l e au s ervi c e du roi Le s con server

,
é ta i t n éc e s

sa ire
,
mai s trè s d iffic i l e B ernard de W e imar é ta i t encore au nord

,

La Forc e s e s entai t trop fa ib l e pour qu i tt er l e s Vo sge s e t s
’aventurer

dan s l a p l a i ne . I l fal la i t donc t enter l ’affa ire avec des troup e s nou
vel l e s qu i vi endra i ent du côté de la Bourgogne . L ’

événement de
c e d e s se i n e st i n c er ta in

,
d i sa i t notre m émo ire

,
mai s on n ’ en sçait

pas de mei l l eur et i l e s t c erta in que s i on ne s ecourt c e s p lac e s , el l e s

de M urbach, charger d es centaines de voi tures avec d es tonneaux de v in,

sans les payer, b ien entendu . Chronique des D om inica ins d e Guebwi l ler
,

p . 279 .

1 . Ensield er, Le scege d e R iquewihr en 1635 , R evue d
’

A lsa ce, 1877 , p . 373ss .
2 . Voy . la lettre qu ’ i l é criv it au M agi strat d e S trasbourg, le 16 octobre 1635 .

(Kentz inger , Documents ,
11, p .

3. Chronique ma nuscr i te d e J . F rey ,
ci té e par l ’abbé Geny , J a hr bucher

d er J esu i ten zu S chlettsta d t (S trasbourg, Le Roux , p . 395 . A H agu e
nau , le gouverneur , M . d

’

A iguebonne , avai t interné les principaux bourgeois
d ans sa ma ison pour les maintenir p lus faci lement .
4 . On peu t su ivre les réqu isi tions de M an icamp pour les ouvrages de Col

mar , et ceux de d ’

Hocqu incou rt pou r S chlestad t , dans les archives de la petite
vi l l e de Bergheim . (I nventaire d es A rchives communales, A A . 3,

5 . D ès le 3 août 1635 , Lou is X I I I d emanda i t au seigneur de R ibeaupierre
son château d e Hohnack pour ferme r le passage d e Lorra ine . (A rch. Haute
A lsace, E .
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sont p erdue s et on appor tera a i sément la guerre au
d edan s du royaume
Rich e l i eu s ’

efforça de réun ir pour c ett e expéd i t ion le s fond s né c e s
sa ire s ave c au s s i peu de dé lai s qu e po s s ib l e , s

’

emportant contre l e s
intendant s des armé e s qu

’ i l ac cu sai t de ga sp i l l er l e s financ e s pu i s
i l confia l ’ exé cut ion de l ’ entrepr i s e au card i nal d e La Vale tte 3
C elu i—c i

,
venant de Lorra in e , eut la sat i s fac t ion de vo i r Galla s s e

ret irer d evant lu i , j u squ e vers Landau , et put a in s i ac comp l ir heu
reusement la m i s s ion de ravi ta i l l er l e s p lac e s d

’

Alsace . En févr i er
1636 ,

i l é ta i t de retou r ; s eu l ement comme on n
’ ava i t po i nt su ivi les

ordre s de Riche l i eu , enjoignan t d
’amas s er de grand e s quanti té s de

vivre s à Bâl e
,
c e ravi tai l l emen t fut i n suffisan t e t l e grand min i s tre

prévoyai t dès lor s qu
’

on sera i t en la mesme p e in e , d evant qu
’ i l

so i t tro i s mo i s 5 Ce fu t un moment trè s cr i t iqu e peur la po l i t ique
frança i s e ; Stra sbourg lu i -m ême avai t eu , dès l

’ann ée pré c éd ente ,
des ve l lé i té s d ’

accommodem ent ave c l ’ empereur , as s ez fac i l e s à
comprendre . Écra sé e par l e s fra i s d

’une garni son nombre us e , par
l ’ ab s enc e de tou t commerc e , par l

’

ob l igation de nourr ir une foul e
d e malheureux ré fugi é s dan s s e s mur s , l a Répub l ique é ta i t en trée
en corre spondanc e ave c Gal la s , e t c e lu i - c i s

’

é ta i t emp re s sé de fa ire
au Magi s trat les prome s s e s l e s p lu s sédu i sant e s S

’i l r entra i t dan s l e
d evo ir . En j u i l l e t 1635 ,

l e s pourpar l er s avai ent s emb lé d evo ir abou
tir , mai s l

’ i n s i s tanc e de Ferd i nand à ré c lamer l a r e st i tu tion des
bi en s ecclésiastiques ä e t la prome sse formell e de Lou i s X I I I de
n e pas l e s abandonner , s

’ i l s re s ta i en t fid èl e s à l ’al l i anc e de Franc fort
,

appor tée par un envoyé spé c ia l , l e vi comte de Rou s s i l lon , finirent

par rompre l e s proj e t s d e ré conc i l i at ion a s s ez avanc é s déj à .

Au mo i s de j u in 1636
,
l a s i tuation changea légèrement ; l e ca rd i na l

de La Valett e é ta i t venu ravi ta i l l er une s econde foi s les fortere s s e s
a l sac i enne s et déb loquer Haguenau “, tand i s que Bernard de
mettait le s i ège d evant Saverne , qu i dut cap i tu l er l e 14 j u i l l e t 7 , aprè s

1 . Lettres d e R ichelieu, VI I , p . 738—740.

2 . Lettre a S ervice , 19 nov . 1635 ; l ettre l m tendant d e Gobelin 21 nov .

1635 . (Lettres d e Richelieu , V , p . 953

3 . Lettre d u 1 er janvier 1636 . (Lettres , V, p .

4 . Lettre du 7 fé vrier 1636 . (Lettres ,
V , p .

5 . Certains princes protestants d ’

A llemagne conse i l la ient de céd er sur ce

point aussi . I l y a unmémoire d es conse il lers du landgrave Georges de H esse ,
ad ressé au M agistrat , daté d u 13 oc t . 1635 , qu i l ’engage vivement à cette res
ti tu tion. (A rch . Basse-A lsace , G .

6 . R ichelieu s’

é tai t occupé de cette nouvelle exped ition,
d és le commence

ment d e l ’anné e . Voy . ses lettres du 12 février , 19 mars, etc . (Lettres,
V, p .

7 . Immortalem laudem sunt eonsecu ti , d isa it le capuc in irlandais ,
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l e squ e l s Gal la s s e t in t en Bourgogne et en Franch e—Comté, l a

guerre s e rapprocha de la p l a in e rh énane . D é s le pr in temp s de 1637 ,

l e s l mpér i aux pas sa i ent l e Rh in à B r i s ach , dévas ta i en t l e s cam

p agne s , et s
’

apprê taient à c erner Co lmar ,
Sch le s tad t et Ben feld ,

Revenu de son s e cond voyage de Par i s (janvi er Bernard de
Weimar s e hâta i t à son tour de ren trer dan s la Hau te -Alsac e par
Ferrette e t B el fort , avec une armée notab l ement ac crue , grâc e aux
sub sid e s de l a cour de Fran c e “, e t prenai t s e s me su re s pour fran
ch ir l e Rh in à l ’a id e d e b ateaux réqu i s i t ionné s de toute s par t s , e t

pour attaquer
”la bas e d ’

Opé t
‘

ation même de l ’ ennemi As sa i l l i s par
J ean d e Wer th et l e gouverneur de B r i sach , prè s de Wittenweyer

(9 août l e s \Veimariens furent va inqu eur s ; mai s un peu p lu s
tard ,

i l s dur en t néanmo i n s ab andonner l e s l igne s de Rhinau , et le
due , en s e ret iran t ver s l e J ura , pour y reposer s e s troupe s , l a i s sa
l e s l mpér i aux maî tre s de la maj eure par t i e du p lat pays , e t l ibre s de
frapp er tou s c eux qu i s

’

é ta i en t montré s chan c e lant s ou i nfid èl e s du
rant l e s c r i s e s préc éd ente s 3

C es mé comp te s n
’

é ta i en t pas de nature à amé l iorer l e s re lat ion s
des al l ié s , trop d i spos é s a rej eter chacun l

’

é ch ec commun sur l e
comp t e de son auxi l ia ire

,
et s ’

entendant mal sur l ’ i nterpré tat ion du
t exte pas sab l ement ob s c ur de l eu rs engagement s réc iproque s .

Aus s i con state - t—on que l e s rappor t s de Bernard avec la cour de
Franc e sont d evenu s mo in s cord i aux , empre int s de p l u s de défianc e ,

1 . Le 1° r ju in 1637 , Ri chel ieu lu i é crivait , pour le stimuler : J e d é sire si
passionnément votre contentement e t de vous voir en esta t d

’acquérir de la
gloire , qu ’ i l n’

y a rien que j e ne voulusse faire pour cela . (Lettres , V,

p .

2 . Cela le m it en confl it avec la vi l le de S trasbourg, qui refusa son cou

cours pour ne pas sortir d e la neu tra l ité absolue qu ’el le ava it proclamé e ,
dern ière ressource des faib les . Les lmpé riaux ne lui surent pas gré d e son

atti tud e , Bernard se montra furieux, et d es d eux côtés on lu i coupa it les vi

vres pour l ’amener à. donner passage sur son pont d u Rhin , fermé aux bel
l igé rants . Engéné ral onmal tra i tai t la peti te R épubl ique de mi l l e manières
e t rien n ’est plus caracté ristique que le changement de ton des repré sentants
même suba lternes de l a F rance à. l ’égard du M agistrat auque l on prod iguai t
naguère les assurances d ’affec tion les p lus choisies . Voy . les le ttres de l ’ in
tendant d ’

O rgères (Kentz inger, D ocuments
, 11 , p . 66 ) , d u gouverneur d e S a

verne , M . de F ol levi lle (I bid . , I I , p . d u comte de Chabot, à S chlestad t
(I bid . , I , p . M a lgré le sentiment profond de sa fa iblesse le M agistrat
ne la issa it pas d e tre profondément blessé d e certa ines insolences et se pl ai
gni t au roi des voleries et b rigandages dont ses territoires é taient la

v ictime .

3. On voi t, par exemple , par la dépos ition d
’

un solda t au tri chien fa i te a
Brisach, le 9 mars 1637 , que l ’aud iteur gé né ral d e la Régence d ressai t alors
un réqu isitoire contre les se igneu rs d e R ibeaupierre, accusé s d

’avoir montré
aux S uédois le chem in d e l

’

A lsace et d e leur ind iquer les moyens de
prend re Brisach (Arch. I I .—A lsace , E .
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au moment où va s ’ouvr ir l a campagne de 1638 . Non pas que Riche
l i eu méconnai s s e tou te l ’u ti l i té d e l a p ré s enc e d

’

un p r inc e al l emand
à la tê te des troup e s royale s ou qu

’ i l lu i ménage l e s comp l iment s .

Le s s ervi c e s que M . l e duc de Weymar rend tou s l e s jour s à l a
Franc e et à l a cau s e commune sont a s s ez cons idérab l e s , d it— il à
Hugo Grot iu s , l

’ambas sad eur de Suèd e , pour ob l iger l e s d eux cou

ronne s à embras s er s e s inter e s ts ave c t oute sor te d ’affec t ion , c e à

quoy l e Roy s
’

emploiera de son costé . Mai s i l ajoute imméd i ate
ment : Comme aussy l a Suèd e do i t fai re pare i l l ement tout son

pos s ib l e à ce que l a Franc e pu i s s e re ten i r toujour s l a Lorraine et
_

ce qu
’e l l e t i en t en Al sac e D ’autre par t , Bernard , qu i venai t de

rempor ter sur l e s l mpér i aux la br i l lante vi c toire de Rhe infe ld en

(3 mar s 1638) et d
’

enyoyer ,
comme troph é e , l

’

intrépide J ean de
Wer th à l a cour de Lou i s X I I I

,
où i l parut en conquérant p lu tô t

qu
’ en cap t i f, n

’

é ta i t pas d
’humeur à renonc er à son landgraviat

d
’

Alsace
,
aprè s avo ir p erdu j ad i s , par l a d é fa i te de Noerdlingen,

son duché de F ranconie . I l s entai t fort b i en l ’host i l i té sourd e d es
commandan t s françai s dan s la provinc e , et dan s ses l e t tre s au b aron
d

’

Erlach, son repré sentant momentané à Par i s , i l s e p l a ignai t amè
remen t d ’

é tre d épos sédé quas i au préj ud i c e d es don s du Roy e t
con tr e s e s vo lonté s de c e qu

’ i l t i en t dan s l ’Alsace Er lach , de
son cô té

,
n e d i s s imu lai t pas à son ch ef l e mauva i s vou lo ir des con

sei llers du roi . I l l u i é c ri va i t l e 18 j u in 1638
, que l e s França i s lu i

c édera i en t l a provinc e au s s i tard qu
’ i l s l e pourrai ent , et qu e lqu e s

jours p l u s tard ,
r é i té rant s e s ren s e ignement s confid enti e l s , i l lu i

d i sa i t qu
’

on cherchai t des pré texte s pour s e d i sp enser de t en ir pa
ro l e . I l ajouta i t : La haine r el igi eu se est trop grand e ° l ind i
quant ai n s i , s inon l

’un ique , du mo in s une des rai son s du mauvai s
voulo ir de Riche l i eu .

Bernard ne dé se sp érai t pas c ep endant de l
’ empor ter dan s c e

confl i t oc cu lte , lorsqu
’une foi s i l aurai t un e grande p lac e forte pour

1 . Lettres d e R ichelieu , VI , p . 24 .

2 . Gonzenhach, Ha ns Ludwig con Er la ch, Bern , Wyss , 1880, U rkund en
ba ch , p . 32 . (Lettre du 16 mai
3. Das od ium religionis ist garzu gross . (D roysen, Bernha rd con \Vei

ma r , 11 , Erlach ne voulai t pas parler , b ien entendu , d ’une haine rel i
gieuse du card inal contre Bernard , mais d e l ’opposition qu i se produisai t
a la cour contre l ’id é e de remettre les populations catholiques d e l ’A lsace à
la gard e d ’

un hé ré tique , même en l ’empêchant d
’app liquer l'axiome de d roit

public : Ca ius regie eius religio, que d
’a il leurs le d uc ne songeai t certa ine

ment pas à app liquer. On craignait peu t- être aussi l es récrim inations d e la
Bavi ère , d es é l ecteurs ecc lé siastiques : on d ésirai t surtout gard er le pays
pour soi-méme .
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lu i s ervir de cap i ta l e e t de c entre d
’

opérat ions . C ’ e st c e qu i l u i fi t
pous s er avec tant d

’

énergi e l e b locu s e t l e s i ège d e Br i sach . I l l e
commenc e en avr i l 1638 , e t l e maint i en t , malgré l e s effor ts répé té s
des l mpér i aux pour déb loquer la for tere s s e . Save l l i et Gœtz son t
battu s prè s de \Vittenweyer ,

sur la r ive dro i t e (9 aoû t Char l e s
d e Lorra in e à C ernay , sur l a r ivegau che du Rhin (14 oc tobr e
On sai t que Br i sach , va i l lamment dé fendu par M . de Reinach

,
son

gouverneur ,
du t cap i tu l er l e 17 déc embr e 1638 , aprè s avo ir épu i sé

s e s r e s sourc e s e t pa s sé par tou te s l e s horreurs d
’une épouvantab l e

famine ‘.

C ette p lac e , s i impor tan te a lors e t dont le nom r etent i t durant d es
moi s par toute l

’

Europe ,
comme trente an s auparavan t c e lu i d

’

Ostende

e t de nos jour s c e lu i de S ébast0pol , l e duc d e Weimar s e l a vi t d is
putée ,

dès l e l endemain de son entré e . Mai s il ava i t pr i s s e s précau
t ions ; le 20 d éc embre d éj à , i l y é tab l i s sa i t comme gouverneur le
fid è l e d ’

Erlach,
ave c des troup e s sûre s , et quand Melch ior de l

’

I sle

et l e maréc hal de Gu ébriant ac coururen t pour sond er l e t erra in ,
pou r voir s i l

’

on pourra i t i ntrodu ire à Br i sac h
“ une garn i son fran

ça ise
*
,
i l é ta i t trop tard . C ela n’

empêcha pas Rich e l i eu de l a réc lamer
peu aprè s , puremen t pour l e b i en d e l a cau s e commune 3
Mai s l e duc re fu sa d ’

y re c evo ir d ’au tre s troup e s que l e s s i enne s ,
d

’au tant
,
ajou ta i t- il , avec une légère i ron i e , qu

’ e l l e s au s s i é ta i en t
au s ervi c e du roi . I l n ’y organi s e pas seu l emen t l e gouverne
ment m i l i ta i re

,
mai s i l réorgan i s e au s s i toute l

’admin i s tra tion
c ivi l e

,
créant une nouve l l e Régenc e de B r i sach , à l a tê te de laque l l e

i l p la c e un de s e s co lone l s , e t à s e s cô té s une Chambr e d es financ e s
composé e de c i nq membre s E l l e d eva i t é tendre son act ion sur l e
Sundgau comme sur l e Brisgau ,

et i l l a chargea i t entre au tre s de
rech erch er des suj e t s capab l e s , adhérent s de l a Con fe s s ion d

’

Augs

bourg, pour remp l ir le s offi c e s de l a province ä
Bernard s enta i t b i e n c ependant que san s l

’agrément de Lou i s X I I I
son au tor i té ne s era i t j amai s que préc a ire , pu isqu

’

au ca s où on l u i
ret irera i t l e s s ubs id e s de l a Franc e , l

’ en tre ti en de son arm ée d eve

1 . S ur les scènes de cann ibal isme qu i marquèrent la fin du siège , voy . le

Thea trum Europu
>um et les nombreuses feu il les volantes de l ’é poque , ainsi

que les ré ci ts mod ernes , p . ex . D roysen, I I , p . 481- 482 .

2 . U m selber in das nest zu sitzen , comme le pré d isait Erlach,
d és le

22 juin1638 (Gonzenbach, U rkundenbuch , p .

3. I nstruc tion à M . d e Guébriant , du 27 d éc . 1638 6 j anvier 1639 .

4 . Le d é cret d ‘

organisation est du 26 avri l 1639. Voy . D roysen, I I , 539 .

5 . I ns truction pour les consei l lers d e la R égence et de la Chambre d e
Brisach, A rch . I I .

-A lsace , C . 955 .
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Lou i s X I I I au p r i ntemps de 1639 , i l re çu t l
’

ordr e de lu i par l er
avec fermeté et modérat ion de n e lu i donner aucun s uj e t de
cro ire qu

’

on l e craignî t à Saint -Germain , ou qu
’

on appréhend ât de
sa par t une rup ture . D

’

Oysonville ne d eva i t p as touch er l e p rem ier
l a que st ion des vi l l e s d

’

Alsace . S i l e duc entamai t l a d i s cu s s ion lu i
même

,
son in ter locuteur avai t pour mi s s ion de lu i d émontrer que l e

tra i té par l eque l l e roi lu i ava i t la i s sé l e landgraviat d
’

Alsace n e
l
’

obligea it pas à me ttre c e s p l ac e s entre s e s main s ‘. On voula i t b i en
lu i la i s ser l a garde de B r i sach . en core que Sa Maj e sté pourrai t
rai sonnab l ement pr é t endre y mettre des gouverneur s e t au tre s gen s

pour y command er on savai t en effet que Bernard n e c éderai t j a
mai s sur c e po i n t . Mai s

‘

on comp ta i t b i en , — du mo in s on l e d i sai t ,
que l e duc ne fera i t au cune d ifficu l té d e donner sa déc larat ion par
escrit , qu

’ i l t i ent l a d i t e p l ac e e t for t ere s s e de Brisac soubs l ’ auto
r i té de Sa Maj e s té , sans qu

’ e l l e pu i s s e j amai s sor t ir de s e s main s .

que par l
’

ordre et ave c l e consentement exprè s de Sa Maj e s té 2

Bernard ,
de son c ôté

,
ré c lama à Guébriant une d éc larat ion formel l e

de Lou i s X I I I , qu
’ i l lu i la i s s era i t l ib re s

,
san s au cune s p ré tent ion s ,

l e s pays d
’

Alsace ,
c eux d ’

outre -Rhin e t autre s qu
’ i l t ena i t à pré

s ent 3 O n é ta i t p l u s lo i n que j ama i s d
’une entente , comme on l e

voi t par c e s demande s opposé e s , e t tôt ou tard ,
s i la mor t i nop i né e

du duc deWeimar n ’é ta i t pas venu e rompre ces l i en s qu i pesaient aux
d eux part i e s , i l y aura i t en confl i t ouver t entre l e s po l i t ique s fran
çais et l e pr i nc e saxon ‘. Répugnant à donner le s ignal du démem

brement de l
’

Emp ire ,
comme l e p re s s entai t d

’

Avaux ,
e t comme i l l e

d i sa i t l u i—même à Guébriant ñ Bernard é ta i t déc idé pour tant à s
’y

fa ire une large p lac e e t songea i t san s dout e à l a créat ion d
’

un t i ers

p ar t i , a s s ez pu i s san t pour i n terven ir en tre l a Franc e , l a Suèd e et

l
’

Au triche “. Au rai t- il réu s s i Qu i pourra i t l
’

affirmer ou l e n i er avec

1 . I nstruction pour M . le barond ’

Oysonvi lle , Lettres d e R ichelieu ,V1, p . 410

2 . Instruction a M . d e Guébriant, d u 20-30 avri l 1639 . Reese , I I , p . 51 .

3. D ans l ’entrevue d e P ontarlier , le 23 ju in 1639 .

4 . D ans une d épêche a d
’

Avaux, é cri te d eux jours avant la mort d u
duc R ichel ieu caracté risai t sona tti tud e comme presque insupportab le
(D roysen, I I , p .

5 . D roysen , Bernha rd cOn Weima r ,
I I

, p . 562 .

6 . U n de ceux qu i l ’ava ient connu de p lus près , M . de F euqu i é res, é crivait ,
d és le 17 mars 1634 , au P . Joseph, en lui parlant d e Bernard : S on ambition
ne lu i mettra pas de petites pensé es dans l ’esprit (Lettr es d e F euqu iéres , I I ,
p . et i l est certain que Bernard n'aura i t pas m ieux demandé que d e
jouer d ans l ’Empire le rô le qu'y t int , au X VI ° si ècle

,
M aurice de S axe , et

bien tô t après sa mort , F réd éric—Gu i l laume de Brandebourg. Peu t - être son
infl uence sur la sold atesque lu i eû t—el le tenu l ieu , d ans une certaine mesure ,
d e la base territoriale qu i lu i manquai t pour jouer un rô le pol i tique dé c isif
dans l‘A llemagne protestante , épu isé e par vingt anné es de luttes .
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c ert i tud e Pour l e moment , l a fortune s emb la i t l u i sour ire . Aprè s
une heureu se appar i t ion en Bourgogne , où i l s

’ empara d e Joux e t
de Pontar l i er , i l rentrai t en Al sac e en mai 1639 et s e sa i s i s sa i t de
Thann , la d ern i ère v i l l e qui se fût sou stra ite j u sque- là à l

’

oc cupat ion

permanente des Suédo i s ou des França i s . Mai s c e fut au s s i sa der
nière opération mil i ta ire . Sa i s i d ’une fièvre v io l en te à Neuenbourg
sur l e Rh in , i l y exp ira s i sub i t ement l e 18 j u i l l e t 1639 que b eaucoup
de contempora in s c rur ent à un cr i me,mi s en œuvr e pour écarter
un ami dangereux d e l a Franc e , au moment où i l a l la i t d ev en ir son

ennemi ‘.

Nul l e par t la mor t de Bernard de Weimar n e fut p l u s sm cere

ment p l eurée que dan s l
’

Alsace prote s tante , s inon par l e s gouver
nan ts

, du moin s par l a ma s s e d es bourgeo i s d es vi l l e s e t par l e s
hab i tant s des c ampagne s . On l ’ava i t salué de son vivan t

,
comme

l ’é lève favor i , comme l e d igne suc c e s s eur de Gustave -Adolph e ; on

l ’avai t chanté comme l
’

Hercu le al l emand dé fen seur de l a foi ‘

On l e regretta , mort , comme un nouveau Macchabée , su ccombant au
moment où i l a l la i t arrac her l e sol al l emand au joug de

Les popu lat ions , a ss e z i nd ifférente s alor s à la qu e st ion de savoir
qui sera i t l eur maître , pourvu que l a pa ix régnât e t qu

’

on re sp ec tât
l e l ibre exerc i c e de l eur foi

,
salua i ent volonti er s

, pour autan t

qu
’

el l e s é ta i en t prote s tante s , de l eur s ac c lamat ions , c e guerr i er
fameux

,
à la fl eur de l ’âge , de sang pr i nc i er e t de même rac e qu

’ e l l e s
même s . Quant aux pr inc e s _

et aux dynas te s al sac i en s , b i en qu
’ i l s

eu s s ent su ivi sa po l i t ique d
’

un oei l j a loux , craignant en lu i non s eu
l ement um r iva l

,
mai s un maî tre futur

,
i l n ’ e s t guère probab l e qu

’ i l s
eu s s ent pu l

’ empê cher de cré er sur l e s bord s du Rhin c e nouv e l

1 . U npamphlet curieux , qu i se pré tend é crit par un offi cier vveimarien d e
la garni son de Brisach, publié en 1639 (A btruc/c S chrei bens con einem

f ü rnehmenQfi c ier , etc . , S . I . , 1639, disait que le grand mufti de Paris lu i

avait servi un potage français hat ibn m i t einem frantzœsischen potage
einmahl fü r alle abgespeist , fol . Le chron iqueur strasbourgeois Walter
raconte un peu plus tard , se servant d e la langue française , pour faire un

mauvais calembour : I l a mangé poi son avec poisson e t cela en un brochet »
(Chronique, p . Au jourd ’

hu i ces ré ci ts ‘

d
’

empoi sonnement son t depuis
longtemps abandonnés ; Reese , le premier, et d epu i s M . A lexi , d ans le pro
gramme du lycé e d e Colmar (1874 , ont d émontré que le due a succombé
à. unacc ès aigu de la fi èvre putrid e , contracté e durant les fatigues du siège
d e Brisach.

2 . Le phi lologue strasbourgeois bien connu , F reinshem ius, venait de pub lier
un poème épique su r Bernard et le siège d e Brisach, intitulé Teutscher Tuæ

gentsp iegel od er von den Tha ten d es a lten und neuen Teu tschen

Hercu les . S trasbourg, 1639 , 54 pages i i i - folio .

3. Versus in bea tum Bernha rd i S aæoniœ d ue ls, a M . S amuele
G lonero, A rgentora ti, 1640, 56 pages
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É tat d ’

Alsace , dont i l n
’

a j amai s por té l e t i tre ’ , s i la Franc e l
’avai t

p ermi s . Le s catho l ique s par contré exécra i en t l eur vainqu eur et

c ’ e s t avec une jo i e v i s ib l e que l e moi n e fran c i s ca in de Thann in s cr i t
dan s s e s Anna les l a bonne nouve l le que D ieu a enl evé de t erre e t
j e té dan s l e feu é ternel c e t te verge sanglante e t tyrann iqu e , dont
la mor t a su sc i té par tout une profonde al légre s se dan s la catho l i c i té
d

’

Allemagne
2

Quel s que fu s s ent d ’ai l l eur s l e s s ent im ent s s i contrad i c to ire s
,

éve i l lé s par l a mor t de Bernard d e Weimar
,

une chos e é ta i t cer

tain e
,
: lu i d i sparu , r i en n e pouvai t contrebalanc er d é sormai s en

Al sac e l ’asc endant de l a France . Si m ême son frère
,
l e duc Gui l laume

,

ava i t e s sayé d ’ entrer en pos s e s s ion du bel h ér i tage que l e t e s ta
ment du d é funt lu i at tr ibuai t sur l e s r ive s du Rhin 3 , i l est peu pro
bab l e que l e s colonel s we imariens

,
Er lach

,
Na s sau

,
Ros en

, O ehm et

les autre s
, p er sonnel l ement attaché s à Bernard , fu s s ent re sté s b i en

longtemp s fidè l e s à son h ér i t i er . Mai s i l n ’o sa point le t en ter e t nu l
ne saura i t lu i en vou lo ir‘. L ’argent comp tant envoyé par Rich el i eu ,
l e s p romes se s pour l

’avenir
,
d evai en t l ’ empor t er ch ez c e s vi eux sol

d at s de fortune qu i n
’

aspiraient qu
’

à s e b attre
,
contre écu s sonnants

e t a b i en v ivre , sou s n
’ importe que l drap eau . C e n’

é ta i en t pas eux

d
’a i l l eur s

,
l
’

eussent— i l s ardemment voulu
, qu i aura i en t pu ob ten ir

qu
’

on rendi t l
’

Alsace à l ’Empire , lors de l a paix gén éral e , comme l e
d emanda i en t l e s vo lonté s d erni èr e s de Bernardä Aprè s avo ir vagué

p endan t que lque s moi s à travers la provinc e , de s c endant l a val lée
rhénane ju squ

’à Sp ire , pu i s remontant ver s Strasbourg,
effrayan t

les populat ion s , qu i s
’

attendaient à tou s l e s exc è s de l a par t de c e s

1 . Gonzenbach a é tabl i que Bernard n ’avai t jamais porté ce titre de land
grave d ’

A lsace qu ’i l ambitionnait, pu isqu
‘

i l voulai t le tenir de la grâce de
D ieu e t non de celle de Lou i l l l . (J ah. Ludwigvon E r la ch, I l , p . x1v . )
2 . T sehamser, I I , p . 480.

3. S ur ce testament et 1 1mpossibilité manifest e de le mettre à exé cution,
voy . Gonzenbach, J ah . Ludwig con E r la ch

,
I , p . 350ss.

4 . Erlach a d édu i t les motifs d e son renoncement , d ’une façon fort sagace,
d ans un m émoire a M . D es Noyers , d u 31 ju i l let 1639 . Gonzenbach, U rkun

d enbuch , p . 206 .

5 . I l y ava it assurémen t dans l ’armé e weimarienne des officiers que nous
appel lerions au jou rd ’

hu i des patriotes all emands ; dans la brochure d e 1639 ,
c ité e plus haut , l ’und ’eux d isa it Les F rançais voula ient la Lorraine pour
d é fend re leur royaume ; ensu ite i ls ont vou lu l ’A lsace pou r p rotéger la Lor
raine ; ma intenant i ls ré c lament le Bri sg au pou r d é tend re l ’A lsace , et cela
continuera de la sorte jusqu ’ à ce que le bon compère J ean soi t finalement
chassé de la maison. (F ol . M a is c ‘é ta it certa inement le petit nombre
qu i ra isonnait a insi .



https://www.forgottenbooks.com/join


98 L
’

ALSACE A U xvu
° S IEC LE

vi er 1640
, par l e s p lu s v io l en te s menac e s , l e s hab i tan ts de Saverne

à prê ter hommage au roi de Fran c e‘. Le s donneurs de con se i l s
offic ieux , qu i n e manquent j amai s aux pouvo ir s tr iomphant s , com
mença ient déj à à fa ire parven i r a la cou r des proj e t s de d émembre
men t e t d

’

annexion comp l è te de l a provin c e . T el c e lu i qu
’ en

oc tobre 1639 l ’anc i en s ecré ta i re du Conse i l des XV de Strasbourg,
devenu ré s ident de Suèd e dan s sa vi l l e nata le , Jos i a s Gla s er , fa i sa i t
t en ir en s ecret à Lou i s X I I I Î . I l proposa i t de par tager toute l

’

Alsace

en quatre grand s ba i l l iage s ave c des land vogt , grand s prévôts ou
l i eutenant s royaux

,
à l eur tê t e

, qui ré s id erai en t à Mulhou se Col
mar

,
Mo l sh e im et Haguenau 3 . C e s grand s ba i l l i age s englobera i en t

tou s l e s É tat s du pays , évê ch é , vi l l e s l ibre s et t erre s s e igneur i a l e s ,
e t s era i en t p lacé s sou s la d ire c t ion suprême d

’

un l i eu tenant gén é
ral ou vi c e - roi

,
Fran ça i s de nat ion

,
ver sé dan s la langu e al l e

mande au pos s ib l e , homme d
’ exé cu t ion e t degrand e spr i t Gla s er

traça i t dan s c e tte p i è c e cur i eu s e tou t l e programme d
’

un gouverne
men t r éparateur des mi sère s de l a gu err e , re spec tu eux des dro i t s
et des pr iv i l ège s pol i t ique s et de l a l ib er té de consc i enc e . Ain s i
tou s et chascun trouvera la s ervi tud e soubz un Roy s i doulx e t
débonnaire , agréab l e e t pré férab l e à toute autre dominat ion du

mond e , de sor t e que peu à peu ,
e t ave c le t emp s , on les pourra

ranger à l eur s an c i en s d evo ir s d
’

obeyssance
‘

.

Le souvera in et son prem i er min i s tre é ta i en t trop avi sé s pour
adop t er un proj e t au s s i naïvement révo l u t ionnaire , e t qu i ne témoi
gnai t pas

’

préc i sément en faveur des capaci té s po l i t iqu e s de c e lu i
qu i l

’avai t dre s sé
,
ave c tou t l e z è l e d ’

un tran s fuge , déj à p en s ionn é
pour s ervi c e s p ré cédemment rendu s . Mai s i l s commença i en t à s e
gérer en légi t ime s prop r i é ta ire s , tou t au mo in s des t erre s antr i
c h i enne s de la Haute -Al sac e . La cou ronne de Suèd e , et , p lu s tard ,

Bernard deWeimar , ava i en t é carté d e leur s fi e fs nomb re de membre s
de l a nob l e s s e de l ’Au triche an tér i eu re

, pou r l e s con férer à des

1 . Les procès
æverhaux du Consei l de vi l le , conservés aux archives de

S averne , relatent en d é ta i l la façon don t M . d e Belesbat, le nouvel inten
dan t des armé es , arracha ce serment aux bourgeois . Voy . D ag. F ischer,
Geschichte d er S ta d t Za bern (Zabern , F uchs , p . 77 .

2 . Néanmoins la pièce vint à la conna i ssance du M agistrat de S trasbourg,

car c ’est d ans les A rchives d e cette vi l le que nous l’avons trouvé e i l y a une
trentaine d ‘anné es .
3. G laser n ’osa pas ment ionner parm i les vi ll es a soumettre

,
cel l e d e

S trasbourg, craignant sans doute de se faire une mauva ise a ffaire avec ses
anciens conci toyens.

4 . A rchives d e la v i l le . AA . 1892 . Cf . Rod . R euss , J os ia s Gla ser et son

p roj et d
’

ann0wer l
‘

Alsa ce et la F ra nce en 1639 . M ulhouse, Bader, 1869. 8°
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offic i ers d e fortune ou à d
’autre s par ti sans de l eu r c au se ‘. On adm i t

c e s se igneur s dépo s sédé s a porter p la i n te contre l e s intru s qu i ,
p
endant l eu r ab s enc e , s

’

é ta i en t mi s en jou i s sanc e d e l eur s dro i t s
u ti l e s

,
e t l a nouve l l e Régenc e royale , é tab l i e à Br i s ach , en rempla

c ement de c e l l e qu
’avai t organi sée l e duc , l e s

' fi t r en trer en pos s e s
s ion de l eur s fie fs , à cond i t ion qu

’ i l s prê tera i ent l e s erment de fidé
l i té à Lou i s X I I I ’ . U ne foul e de d emand e s furent adre s sé es à

d
’

Erlach et d
’

Oysonv ille de la par t des membre s de l a nob l e s s e im
méd i ate d ’

Alsace
, pou r ê tr e p l acé s sou s la prot ec t ion spéc i a le du

roi , r ec evoir s e s sauvegarde s e t ê tre d ébarras sé s des exact ion s des

garnisaires
ä I l suffit de l ire l e s supp l ique s humb l e s e t dé so lée s ,

que des dynaste s impor tan t s comme les R ibeaupierre , adre s s ai en t
alor s e t dan s l e s année s su ivante s , à l a cour de Franc e , imp lorant
l a b i envei l lanc e du monarqu e au mi l i eu de l eur s mi s ère s , pour
comprendre l a profond e ré s ignat ion de l a p lupar t des É tat s d

’

Alsace

à tou t changemen t d e régime , pourvu qu
’ i l apport ât la pa ix e t l a

d é l ivranc e de tant de maux ‘.

C ette p a ix aura i t é té dès lor s à peu prè s a s surée , pu i sque les
l mpér i aux n e reparurent p lu s en Al sac e , s i l e duc Char l e s de
Lorra ine , cet infatigable adver sa ire de la Franc e , n

’avai t tenu en
hal e ine

, par des i ncurs ions répé tée s , l e s popu lat ions sur l e s fron
t ières du pays , débouchan t tantô t au sud

,
tantô t au c entre de l a

provinc e , e t la i s san t chaque fo i s d err i ère lu i l a ru ine l a p lu s
affreu se î Ce qu i contr ibua égal emen t , dans une c erta in e mesure ,
à fac i l i t er l a t âch e des i nt endant s e t d es généraux frança i s , c e fut
l ’ att i tud e maladro i t e du nouve l emp ereur Ferd i nand I I I à l

’

égard de
Strasbourg,

l e s eu l É tat dan s toute l ’Alsace
, qu i , grâc e à s e s murs

e t à sa pos i t i on géograph iqu e , fû t encore à même de pour su ivre
un e pol i t ique un p eu p lu s indép endante . Au l i eu de s ’at tach er

’

à
gagner sa confianc e , de compat ir à sa s i tuat ion p énib l e au mi l i eu des

1 . C
’

est ainsi que la couronne de S uèd e avai t conféré tout le comté d e
F errette au géné ral hessois M eland er, en septembre 1634.

2 . A rch . H aute-A lsace C . 956 (1639 c iterons les Land enberg,

les Kloeckler, les R e inach, les Z u Rhein, les R ei ch d e R e ichenstein , etc .

3. A .H .A . C . 957 (1639
4 . A . H .A . E . 542 (1641 En 1640, p . ex. , M . de R ibeaupierre voyait

son bai ll i de Guémar arrêté d ans sa rési dence , pour avoi r essayé d e réprimer
les exactions d es gara isaires, sous pré texte qu ’

i l' les a insu ltés C
’est d e

la façon la p lus humb le qu
'

i l prie l ’ intendant, M . de Baussan ,
d
'

é touñer

l
’affa ire . E .

5 . Pour les dé ta i ls , voir S trobel , Geschichte d es E lsa ss , I V , p . 450 ss.

Chasser les Lorrains d ’

A lsace fut une des d ernières préoccupations de
Riche l ieu ; i l en donnai t encore l ’ordre dans une lettre a D es Noyers, du
22 sep t . 1642 . (Lettres d e Richelieu , VI I , p .
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be l l igérant s , il e s saya de la forc er à qu i tter l a n eutral i té qu
’ e l l e

ob s ervai t depu i s b i en tô t s ix an s , et à s e ral l i er à l a pol i t ique impé
r i a l e

,
en lu i rouvrant le pas sage du Rhin . Mai s l e Magi s trat n

’ayan t

pu s e dé c id er à qu i tter l
’att i tud e que lu i impo sa i t l e s ent imen t de

sa fa ib l e s s e‘
,
Ferd i nand I I I lu i fi t s ent ir son dép la i s ir en ne le

convoquan t pas à l a d i è te de Ratisbonne
,
en j u i l l e t 1640

,
alor s

qu
’ i l y convi a i t Co lmar e t Haguenau , occupé e s pour tant par des

garni son s frança i se s . C ette quas i - exc lu s ion de l
’

Emp ire , opérée par
l e ch e f même de l ’Etat

,
rej e ta i t forcé ifient Stra sbourgver s l a Franc e ,

qu i , du mo in s , ne c e s sa i t de pro te s ter de s e s s ent im en ts am i caux
à

’

égard de l a p e ti te Répub l ique , tout en autor i sant s e s soldat s à
fourrager san s c e s s e sur son t err i toi re ? La mor t du c ard ina l de
Riche l i eu (4 décembre 1642 ) n

’amena aucun changement appréc iab l e
d an s la s i tuat ion de l a provinc e . Le tout—pu i s sant m in i s tre n

’y fut
r egretté , n i par l e s prote s tan ts qu i n

’ava i ent qu
’une confi ance

l im i tée en s e s intent ion s s ecrè te s , n i par les c atho l ique s qu i , géné
ralement

,
é ta i en t encore à c e moment dévoué s à l a ma i son d ’

Au

tr i ch e “. Nous ne parlons i c i que des s ent iments vér i tab l e s des popu
lations ; l e s chanc e l l er i e s pré s entèrent nature l l emen t l eur s comp l i
ment s de condoléance , p l u s ou mo ins pomp eux , p lu s ou mo i n s
s inc ères

,
aux dé tenteur s nouveaux du pouvo ir ‘. Le chargé d

’affa ire s
de Mes s i eur s de Strasbou rg à Par i s , l e s i eur de Polhelm , leur
écr iva i t sur c e changement de min i s tèr e , l e 12 j anvi er 1643 « Nou s
ne voyons pas b i en c la ir encore en p lus i eurs chos e s à la cour , aprè s
la

’

perte
'

de c e grand et i ncomparab l e m i n i s tre ; on ne p eu t n i er

1 . Lorenz et S chérer ont très exactement caracté risé ce tte neutral ité née
d

’une faiblesse absolue (Gesch. d es E lsa sses , 3
° éd it . , p . tou t en ayant

l
’air de la b lâmer ; ma is riend ’autre n ’éta i t possib le .

2 . En janvier 1642 , une députation du M agistrat se rend it à la courpour se
p laind re de ces exactions, mais sans grand ré sultat. Le 30 janvier 1643, on
é crivait de nouveau a M . de Polhelm que les géné raux pren

'

noient a l eur
principale tasche de sapper les fond ements de nos privi lèges , de nous
troubler en la possess ion de nos donations, de loger dans nos terres, de
ruiner nos Les Oreus d e guerre ne se contentent pas de vivre
dans les v i l lages ad iscré tion et empescher les laboureurs en leu rs travaux ,
mais par malice et méchanteté leur rompent , ga ttent, deschirent et brulent
les charriots , charrettes, -charrues et au ltres outi ls » . (A rch. de la Vi lle , AA .

1092 )
3. La Chronique d es F rancisca ins d e Thann d it en racontant sa mort
Es war ein grosser S tatist, e in erfahrener J u rist , ein tiefsinn iger T heologus

und ausgemachter M ann . » (T sehamser, I I ,
4 . S trasbourg é criva it a M azarin le 20 j anv ier 1643 qu’el le ava it appris

le d é cès d
’

un si sage , prudent, heureux et fid è l e m in istre d ’

estat avec
d

’autant plus d e douleur que nous avons perdu en sa mort un très grand
patron et bienfaiteur (Kentzinger, D ocuments, 1 , p .
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coupab l e s n e manquai ent pas , à vra i d ire ‘, et Mazari n prod iguai t

par i nc l i nation nature l l e autan t que par c al cu l pol i t ique l e s pro
me s s e s et l e s b el l e s paro l e s*; mai s i l n e savai t pas s e faire obé ir
comme Riche l i eu . Et c ependant l e s paysan s a l sac i en s n

’

é ta i en t pas
d iffi c i l e s à vivre . Le gouverneur de Haguenau , M . de R asilly ,

racon
tai t lu i -mème

,
en 1642

,
au sénat de Strasbourg,

ave c forc e remer
c iements , que l e s p aysan s d

’

un de s e s vi l lage s avai ent pour su iv i
b i en loi n , l e pot e t v ivr e s en main l ’une de s e s e s couade s , l e s
conviant comme frère s

,
avec m i l l e c ivi l i té s

,
à se rafraischir 3 Mai s

c e m ême Rasilly ,
exubérant dan s ses co l ère s comme dan s sa joi e ,

écr iva i t p lu s tard une l e ttre fulminante au Magi s trat à propos d
’

un

p i l lard ,
as sommé par l e s paysan s de Hoenh e im , qni

‘

ne vou la i ent

pas s e la i s s er en lever l eur b i en ‘.

Malh eureu sement l e s début s du nouveau r ègne com c idèrent avec
un re cu l de l ’ armé e royale qu i opéra i t dans l

’

Allemagne du S ud . Le
maréchal de Guébriant du t battre en retra i t e d evant l e s troup e s
bavaro i s e s et s e rep l i er avec s e s troupe s en dé sordre sur l a r ive

gauche du Rh in . Une bonne par t i e de l a provinc e s e vi t exposée de
la sor te

_

à de nouve l l e s e t i nc e s sante s vexat ion s par c e tt e so ldate sque
i nd i s c ip l i née . Le s p l a i n te s affluèr en t pl u s que j amai s à la cour , e t
Mazar i n tâchai t de ca lmer l e s e spr i t s en fa i sant miro i ter aux yeux
des gouvernant s e t des gouvern é s l

’ e spo ir que c e p et i t orage
s era i t b i en tô t d i s s ipé . Vou s scavez ,

é cr iva i t -il aux ch e fs de la
Nob l e s s e franche et i mméd i at e du Saint-Emp ire dans la Bas se
Al sac e en l eur expr i mant tou s s e s regrets d e la venu e d eGuébriant ,
vou s scavez qu

’ i l arr i ve quanti té de cho s e s à l a guerre qu i sont
au d e s su s du d e s s e i n des hommes et auxque l le s l a prud enc e vent

1 . U n ordre royal , des plus catégoriques , défendant aux officiers comme
aux sold ats d e rien enl ever, sans le consentement d es proprié taires et en
payant , fu t expéd ié de Paris le 26 ju in 1643, mais i l ne fu t pas suivi .
(Kentz inger, D ocuments , 1 , p .

2 . Le 28 aoû t 1643, i l é crivait à ses grand s am is de S trasbourg, en l eur
promettant de favoriser tou jours leurs inté rêts L

’

inclination que vous
avez eue de tou t temps pou r la F rance ob l ige tous les bons F rança is d ’

en

avoi r du Vous ne vous approcherez jamais d e si près de
cette couronne , qu ’elle ne s’avance encore par de bons offices vers vostre
Répub l ique . (Lettres d e M a za r in, éd . Chernel , I , p .

3 . Lettre d u 21 février 1642 . Kentz inger, D ocuments , 11 , p . 92 .

4 . D ans cette curieuse é p ître du 15 jui l let 1644 , Rasilly reprocha it aux
paysans d e Hoenheim de n ’avoir jama is eu , de leur troisième et quatrième
géné ration , une goutte de sang en leur corps qui ayt esté afiec tionnée au
party françois (Kentz inger, Documents , 11, p. C

’

é tait beaucoup
d emand er a ces pauvres gens .

5 . M azarin emploie cette express ion dans une lettre a d ’

Erlach, du 7 sept .
1643. (Lettres d e M a za r in,

I
,
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qu
’

on acqu i e s c e quand i l n
’y a po int moyen de s

’ en garant i r ‘
Cep endant i l ne s e fa i sa i t guère d

’ i l lu s ions sur l ’effe t de s e s m i s s ives
,

car i l é cr iva i t à d ’

Oysonvi lle ,
à c e même moment I l n ’y aura po int

faute de p l a inte s à cau se du dégast que c e tt e armée y fera infa illi
blement . I l faut faire compr endre aux hab i tan t s de c e p ays que c e t
ac c id ent estant i névi tab l e , i l s l e doivent souffr ir ave c p at i enc e “.

I l s upp l ia i t au s s i l e baron de n e pas aggraver encore l a s i tuat ion , en
vivant en désac cord ave c Er lach 3 , et de ne pas mescontenter mal
à propo s , pour de p et i t e s cho s e s , qu i ne sont pas que lque fo i s moin s
s en s ib le s que l e s grande s , l a vi l l e de Co lmar et c e l l e d e Strasbourg,

pour des cons équenc e s qu i regard ent notab l em ent l e s ervi c e de Sa
Maj e sté et le b i en généra l du bon par ty I l fa i sai t ac cord er à la
vi l l e de Strasbourg l

’

exemp tion des contr ibutions pour l e bai l l i age
de l a i l chargeai t T urenne de r épr imer énergiquement
l e s incur s ion s lorraine s contre l e sque l l e s c e tt e v i l l e ava i t imp loré
son s ecours , affin qu

’ e l l e voye que nou s avons so i n de c eux qu i
ont de l

’

inclination pour c ett e couronne ° l l metta i t en général s e s
so in s à gagner le corp s des vi l le s impér i a l e s dont i l d i sa i t à
d

’

Avaux que c e ta i t ce qu
’ i l y a maintenant de p l u s cons idérab l e

en All emagne , à cau se que c e sont e l le s pr inc ipalement … fl qu i ont

l ’argent , les terre s , les muni t ion s d e guerre , e tc .

7 I l éc r ivai t
même à Colmar

,
avec une exagérat ion trop mani fe ste , qu

’

assurer

l ’ i ndép endanc e des vi l l e s l ibre s , é tai t l a s eu l e fin qu e l a Franc e pro

posa i t à s e s armes , prenant l e s remèd e s e l l e -me sme , souffran t l e s
sa ignée s et autre s opérat ion s danger eu s e s , pour l a gué ri son de

san s avo ir n i d es s e i n n i p en sée de t irer aucun avantage de
tant de sang répandu 8

1 . Lettre du 23 sept. 1643. (Lettres d e M aza r in,
I
, p.

2 . Lettres d e M aza r in, p . 383.

3. La mé sintell igence entre ces d eux p ersonnages é ta it , pour ainsi d ire ,
chronique . P eut- être M azarin n ’ en é tai t— i l pas si fâché , car i ls se surve il laient
d

’autan t mieux l ’un l ’autre . I l y avait aussi d es q üerelles assez fréquentes
entre les F rançais de Colmar et d e S chlestad t et les S uédoi s de Benfeld et

d
’

Obernai . D ans une lettre d u 31 aoû t 1643, S alvius se p laint amèrement
M azarin , de ce que les commandants royaux empêchent le ravi tai l lemen t de
la garn isonde Benfeld . (M eyern, A c ta pa c is \Vestpha l icœ ,

I , p .

4 . Lettre d u 28 octobre 1643. (Lettres d e M a za r in,
I
, p .

5 . Lettre à. T urenne , 4 sept . 1644 , (Lettres d e M a za r in,
I I

, p . Lettre d e
Lou is X I V aErlach, 1 1 d é c . 1 644 . (Kentz inger , D ocuments , I I , p .

6 . Lettre d u 9 février 1644 . (Lettres d e M a za r in,
I
, p . La correspon

d ance d u M agistrat de S trasbourgavec la reine régente , et ses interm inables
doléances , durant l ’anné e 1644 , remp l issent aux archives de la vi l le les d eux
fasci cu les A A . 1896 et 1897 .

7 . Lettre d u 12 mars 1644 . (Lettres d e M a za r in, I , p .

8 . Lettre du 22 mai 1644 . (I bid . , I , p .
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Le départ d e Guébriant , qu i pu t reprendre l
’

offen s ive en au tomne
16 43,

contr ibua p lu s , san s doute , que tou te s c e s parol e s fla tteu s e s ,
à ramener l e ca lme ou du mo in s la ré s ignat ion dan s l e s e spr i t s
d epu i s longt emp s ré s igné s à sou ffr ir , pourvu que l a sou ffranc e ne
fû t pas trop a igu ë . Enfin nou s voicy deschargez d

’

un fard eau trè s

p e sant , écr iva i t Bernegger à Polhelm , l
’armé e de M . de Guébriant

ayan t final ement qu i t té c e s te provinc e et repas sé l e Rhin La joye
de c e d eslogement de l ’armé e e s t s i grand e qu

’

on ne songe p lu s aux
maux endurez e t i njure s e t tort s ré c ents d ’une soldate sque as sez
ind i s c ip l inée . Et pour d ire l a vér i té , c e s te Répub l iqu e a trè s grand
suj e t d ’ e stre ent i èrement sat i sfa it e de MM . l e s généraux de l

’ arm ée
de c e qu

’ i l s ont exemp té s e s t erre s de logemens ‘. Mai s dès l e

pr i ntemp s de 1644
,
de nouve l l e s i nqu ié tud e s vinren t a s sa i l l ir les

hab i tant s d e l ’Alsace . Le s quere l l e s inte s t ine s de l a garni son de
Br i sach abou ti rent en avr i l à l ’ expul s ion hor s de l a for tere s s e du
baron d ’

Oysonv ille ; l e mot i f appar ent de l a cr i s e é ta i t une s imp l e

qu e st ion de sold e r etard ée , mai s en réal i té c
’

é ta i t l ’antagonisme pro

fond entre l e l i eu tenan t du roi e t l e s v i e i l l e s troupe s d e Bernard qu i
é c l ata i t au grand jour . D évouée s à d ’

E rlach
,
su c c e s s eu r avéré de

l eur anc i en maî tre , el l e s s e la issèrent pourtant ramener à l
’

obé is

sanc e par l e gouverneur de Br i s ach , e t c elu i- c i réu s s i t à répr im er
égal ement , un peu p lu s tard ,

un s econd sou lèvement d e l a garni son ”.

Mazar i n tout en fa i sant à d ’

Oysonville maint comp l iment sur l
’

estime

qu
’ i l re s s enta i t pour lu i“, s e garda d e l e cons erver dan s un pos te où

i l ava i t eu l e tor t de n e pas réu s s ir
, pu i sque au s s i longtemp s que l a

guerre durerai t l e bon vouloir d
’

Erlach é ta i t de p l u s hau te impor
tanc e . D ’ai l l eurs d ’

Oysonville d i spara i s sai t b i entô t aprè s , entraîné
dan s l a d i sgrâc e de . son onc le

,
le mini s tre d

’Etat Sub l e t des
Noyers‘

,
e t l e nouveau mini stre d e l a guerre , Miche l L e T el l i er ,

envoyai t en Alsac e s e s d eux n eveux à lu i
,
M . de Giro l l e s comme

intendan t des financ e s à Br i sach , M . de Bau s san comme intendant
en Al sac e" . On comprend qu

’ i l a i t pu é cr ire
, par su i te , dès l e

1 . Lettre du 28 octobre 1643. A rchives de la vi lle, A . A . 1092 .

2 . Les soulèvements de la garnison de Brisach sont raconté s en d é tai l dans
le second volume d e la Vie d e J . L . d

'
E r la ch de M . de Gonzenbach .

3. Lettre du 16 mai 1644 . (Lettres de M a za r in, I , p .

4 . La chute de D es Noyers , ce petit homme a vraie âme de valet
comme l

’

appelle T allement des R é aux (Histor iettes ,
I I , p . eut lieu en

d é cembre 1644 . En avri l 1645 , d ’

Oysonvi lle vivait peu courtisé à Pa
ris . (Gonzenbach, J . L. d

’

E r la eh, I I , p .

5 . Les lettres patentes d
'

intendant des finances à Brisach pour M . de G i

rol les, d até es de Paris , 23 janvier 1645 , se trouvent chez Van Hu il e], D ocu
ments p our l

’

histoire d
’

A lsa ce (Pari s , p . 181 celles d
’

intendant de la
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rep lan ter l e s vignob l e s , et renommer des garde s champ être s , c e

qu
’

on avai t regardé comme inu ti l e d epu i s prè s de qu inz e an s
Les abu s eux-même s , s ignalé s par l

’

ordre royal du 15 oc tobre 1645 ,
e t sévèrement condamnés d ’a i l l eur s , prouvai en t une r ep r i s e de l a
v i tal i té du pays? .

Une d ern i ère e t v ive al er te fut c ausé e , à traver s toute l
’

Alsace ;

par l a réb e l l ion . i nattendue des régiment s d e l a caval er i e we ima
r i enne , app e lé s en j u in 1647 , à su ivre T ur enn e , que l e s ordre s de
l a cour envoyai ent guerroyer dan s l e s Flandre s . Ces vi e i l l e s
band e s s e r e fu s èrent , comme on sa i t , à qu i t ter les t err e s d

’

Empire ,

b i en que l e tra i té du 2 5 oc tobre 1635 , signé j adis ave c B ernard ,

nommât expre s sément l e s Pays -Ba s parmi l e s contré e s où i l s
’ en

gagea i t à combattre , l e ca s é chéant“. La d éband ad e de Savern e

qu i eu t l i eu l e 14 j u in 1647 , marque à vra i d ire , l a fin de c ette
armée

,
s i cra in te j ad i s e t qu i avai t survécu prè s de hu i t an s à son

ch e f. L ’

émotion fut grand e en Al sac e quand on appr i t que l e s régi
m en t s

,
abandonnant l eur s colonel s et l eur s drapeaux , marchai ent à

traver s l e pays , pour gagner le Rhin et s e rendre d an s l ’Alle
magne du Nord . Le s repré s entant s de la couronne n e furent pas
mo i n s i nqu i e t s sur l e s m é fa i t s probab l es de c e tt e cohu e en arme s‘,
que l e s popu lat ion s e l l e s—même s . Heureu s ement que l e s Weima
r i en s é ta i en t trop pr e s sé s de franch ir l e grand fleuve pour s

’at
tarder à piller à fond la p la i n e qu i l e s en T urenne réu s s i t
d

’a i l l eur s à forc e de pat i enc e , d
'
habileté e t d e promes s e s , à ramener

un e part i e des fugi t i fs qu i avai ent pas sé le Rhin sur des bateaux
fourni s par les bate l i er s de Stra sbourg ; c e s erv i c e donna même
l i eu à d ’a s s ez dé sagréab l e s conte s tat ion s entre l e maréchal e t l e
Magi s trat de l a vi l l e l ibre“. T urenne pa s sa l

’h iver de 1647 en Al sac e
ave c son arm ée

, dont la pré s enc e s eu l e oc c a s ionna forc ément de

1 . T sehamser, I I , 514 .

2 . Estant b ien informé que soubz pré texte d e fai re Iabourer les terres
incultes et abandonnées d ans la Haute e t Basse plusieurs comman
dants dans les places et officie rs de nos se sont emparez et
s’emparent journel lement d es mei lleures terres et des héritages des parti
cu liers e t et d

’aucuns les bai llent à. ferme , comme i ls
feroient leurs propres biens , sans que les proprié taires osent en rien de
mand er ni se p la ind re le roi ordonne aux intendants d e faire resti tuer ces

terres, e t les en rend responsables en l eur propre et privé nom. (Ar
chives de la v i lle , A . A .

3. Gonzenbaeh, I l , p . 551 .

4 . Lettre de M . d e Baussan a d ‘

Erlach,
20 ju in 1647 . (Gonzenbaeh, I I ,

5 . Walter, dans sa Chronique , signale d ’a i l leurs (p . 40) maint pi l lage d e

cette maud ite racai ll e de rebel les
6 . Procès -verbaux des X I I I . 6 , 8 , 11 , 12 , 19, 24 ju in 1647.
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nouve l le s mi sère s , b i en que Mazar i n l
’

eû t i nvi té a menager la pro
vinc e et ses approvi s ionnements avec tou t l

’

ordre et toute l ’éco
nomi e pos s ib l e , en la con s idérant comme un pays qu i n

’

appar

t i en t pas mo in s au Roy qu e l a C hampagne I l e s t vra i que le
card inal ajou ta i t ph i losoph iquement J e voi s b i en que l e s environ s
souffr iront de ce logemen t que vou s prendrez en Alsac e

,

“ mai s l a
néc e s s i té n ’a poi n t de loy‘.

Ce d evai ent ê tre l e s d erni ers quart i er s d
’h iver pr i s par l e s b el l i

gérant s en Al sac e , dan s c ett e guerre qu i . ayant déj à duré un âge
d

’homme , para i s sa i t n e p lu s d evo ir finir . Vaincu par l
’

adversité,

dé so lé de vo ir son pays ravagé tour à tour par les Suédo i s e t l e s
França i s , l e v i e i l é l e c teur de Bavi ère , apr è s avo ir é tab l i

,
comme

nou s l e verrOns b i en tô t , une entente s ecrè te ave c la d ip lomat i e fran
çaise sur l e s que s tion s re l igi eu s e s e t po l i t ique s en su spen s au
Congrè s de Westphal i e , s

’

é ta i t enfin d éc idé à se ret irer de l a lutte .

Le s négoc iat ion s d
’

U lm avai ent abou ti en mar s 1647 , à un e décla
rat ion de neutral i té qu i pr i va i t Ferd inand I I I de son p lu s pu i s san t
al l ié . San s dou te des cons idérat ions m i l i ta ire s , p lu s en core que pol i
t ique s , ramenèrent en s ep tembr e , pour un t emp s , Maximi l i en au

par t i de l
’ empereur , mai s pour un temp s s eu l ement . Le 17 mai 1648 ,

Turenne é crasa i t l a derni ère armée impér i a l e , commandée par

Meland er
,
à Zu smar shau sen

,
e t l ’ é l e c teur d evai t qu i tter s a cap i ta l e

en fugi t i f, comme i l l
’avai t fai t

,
s e i z e an s auparavant , d evant

Gustave—Adolphe . Le s França i s sur l ’ I sar et sur l ’ Inn,
l e s Su édo i s

d evant Pragu e , p lu s un al l ié : c ’en é ta i t trop ,
même pour la persé

vérance t enac e de Ferd i nand I I I i l au tor i sa s e s p lénipot ent i a ire s à
s igner l a pa ix , l e 24 oc tobre 1648 . La nouve l l e de c e t h eureux évé
nement n’

arr iva à Strasbourgqu e l e 3 novemb re su ivant , et y fut célé
brée par d

’ innomb rab l e s s ervi c e s d ’actions de grâc e et des pr i ère s
sol ennel l e s

, pour r emerc i er Di eu d ’avo ir enfin exaucé l e s pr i ère s
de l ’humani té

,
Suc combant sou s l e po id s de tant de mi sère s , et pour

l e supp l i er d e cons erver c e tte pa ix à la chré t i en té ju squ
’ à la con

sommation des s i è c l e s L
’

Alsace tou t ent i ère au rai t pu s
’

appro

pr i er l e s parol e s , qu
’

é cr ivai t l e Sénat de Strasbourg à Lou i s X I I I ,
dès 1639 Le s in sol enc es e t incommoditez que nou s sou ffron s
des gen s de guerre des d eux par t i s , depu i s que c e t te sanglante

1 . Lettre d u 30 dé cembre 1647 . (Lettres d e M a za r in,
I I , p . Ces pré

visions n ’é taient pas erroné es ; Walter note dans sa Chronique au 22 d é
cembre Toute une bande de c

'

es d amnés mé cré ants est revenue en

A lsace et s
'

y est condu ite d ’une façon épouvantable . O ui , vraiment, c ’est
un triste temps ; que D ieu y mette fin, Amen Chronik , p . 40.

2 . Walter, Chronik , p . 41 .
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tragéd i e s e joue sur l e th eatre de notre pauvre patr i e , sont par
venue s à un te l po in t d

’ exc è s , qu
’ i l n e nou s re st e p lu s de mot s pour

les expr im er , n i de pat i enc e pour l e s endurer ‘. E t que n
’avai ent

pas sou ffer t e ncore , d epu i s c e s n eu f anné e s , l e s popu lat ion s al sa
c iennes ! Du moi n s e l l e s s e croyai ent maintenant , pour longtemp s ,
s i non pour toujours , à l

’abr i de mi sère s nouve l le s ; un aven ir pro
chai n d evai t l e s d é tromp er .

1 . Lettre d u M agistrat de S trasbou rg a Lou is X I I I , 10 septembre 1639 .

Kentzinger, D ocuments, 1 , p . 242 .
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d
’

il y a d eux sœc les e t d em i‘. C e qu i rend la tâche d iffic i l e , c
’ e st de

cho i s ir , dan s ch aque ordre de fa i t s
, qu elque s exemp l e s s eu l ement ,

afi n de ne pas fatiguer l e l e c teur par des répé t i tions monotone s ,
tou t en lu i rapp elant que l a répé t i t ion à l mfini de tant d e cruel le s
épreuve s cons t i tua pré c i sément pour l e s popu lat ion s in for tunée s de
l
’

Alsace l ’horreur pr i nc ipal e de c e tte tragéd i e dont b i en p eu virent
à l a fo i s l e s début s e t la fin .

Commençon s par l
’a sp ec t général du pays , s en s ib l emen t mod ifié

par l e s effet s de la lutte trentena ire . Le nombre des local i té s a l sa
c iennes qu i d i sparurent , momentanément du moin s , au XVI I e s i è c l e
e s t con s idérab l e . San s dou te la trad i t ion loca l e rapporte p arfo i s à
c e tt e époque néfas te des d e struct ion s antér i eure s . L

’ i nva s ion des
Angla i s c e l l e des Armagnac s , l a guerre des Paysan s ont amené
l a d i spar i t ion , non pas s eu l emen t tempora ire , mai s défini tive , de
p l u s d

’

un vi l lage de la provinc e ’ . Mai s i l n ’en e s t pas mo i n s vra i ,
que par l eur duré e extraord i na ire , autant que par l e s proc édés sau
vage s d es be l l igérant s , les guerre s du XVI I e s i è c l e euren t à c ette
œuvre de d e s truc t ion de b eau coup l a p lu s large part . Toute s le s
loca l i té s b rû lée s a lor s n ’ont pas é té rayée s d e l a carte du pays ;
l ’attach ement de l ’homme aux l i eux qu i l

’

ont vu naî tre
,
amena l e p lu s

souven t l e s s urvivants à reb â tir l eur s chaumi ère s inc end iée s à proxi
mi té de l eur s champ s incul te s ; mai s p lu s de vingt v i l l age s de l a
Haute e t de l a Bas se—Alsac e ont d i sparu dan s la brou s s e , c hangé e
en forê t , ou sou s la charrue d es généra tion s po s téri eure s ,

’ san s
la i s s er l a mo i ndre trac e au - d e s su s du 5 013 . D ’autre s r e s tèren t i nha
b i lables e t i nhab i té s durant de longue s année s . Le s regi s tre s
paro i s s i aux d

’

O bermodern nou s ont con servé une no t i c e du pa s teur
Boer inger , cons ta tan t qu

’ en 1650 encore l e s anc i enne s rue s d u
vi l lage é ta i ent envah i e s à c e po i n t par l a végé tat ion qu

’

on ne pou

1 . I l est vrai que la légend e , simpliste de nature, a m is
'

le tout au compte
des S uédois hé ré tiques , alors qu ‘

Impé riaux et F rança is, I ta l iens et

Espagnols , A l lemand s, Wallons e t Croates y ont en part égale en réali té .

2 . U ne première li ste d es v i llages d é tru its et d isparus en A lsace et é té

d ressée par S choepfiin (trad . R avenez ,
I I

, p . E l le est reprodu ite d ans
le D ic tionna ire d

’

A lsa ce d e X avier Horrer, t . (unique ) , p . 155 . M . G . S toffel
l
’

a notab lement augmenté e (Revue d ’

A lsa ce
,
1858 , p . Enfin M . le

chanoine S traub en a d ressé le catalogue presque comple t d ans sa brochure
Les Vi llages d ispa rus en A lsa ce , S trasbourg. R . S chultz , 1887 , in
3. M . S traub en compte 24 pour la seu le guerre de T rente Ans, qu’on
trouvera de la p . 14 à. la p . 58 de son trava i l , p . ex . D urrenloglenhe im ,

pré s Colmar ; O edenbourg, prés Brisach ; D ompeter, prés d
‘

A volshe im ;
H undswi ller, près

'
I
‘

hanvillé ; lsch, prés de H irschland ; Niederandolsheim .

près d ’

Enztheim ; S ermersheim , près d ’

Ensisheim , etc . , etc . A joutons cepen
d ant qu’aucun de ces end roits d isparus n ’é ta it bien considé rable .
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vai t y c ircu ler , n i à c heval , ni en voi ture ‘. A Ob erbronn , p endant
des année s , i l n

’y eu t p lu s un hab i tant au vi l lage ; l e s loup s y gî ta i en t
en toute tranqui l l i té 2 ; à J eb she im ,

l e vi l lage fut abandonné par c e

qu i re sta i t de la popu l at ion en 1632 ; qu e lque s-un s s eu l emen t s e
hasardèren t à revenir en Kunhe im ,

démol i en ti èremen t en
1638 , durant l e s i ège de Br i sach , n e vi t s e s p remi er s colon s r ev en i r
qu

’ en 1650; à Mutter sho l t z , l a p lupar t des hab i tant s s
’

é ta i en t en fu i s
en Su i s s e dès 1623,

e t l a loca l i té re sta à peu p rè s d é s ert e j u squ
’ en

A Hur t ighe im ,
la p lupart des hab i tant s ont é té cha s sé s ou

ont d i sparu , et tou s l eur s b i en s , comme ai l l eur s au s s i , son t r es té s dan s
l ’abandon l e p lu s comp l e t d it l ’ i ntroduc t ion du nouveau l ivre c ada s
t ral de 1660 5

. Dan s l e s s ep t vi l l age s du val de Vi llé appart e nant au
Grand -Chap i t re (l e Comte—Ban ) , i l y avai t , avant 1630,

163 mai son s ;
l e r e levé offic i e l

, dre s sé en 1649 ,
constate qu

’ i l n ’y r e s t e p l u s que
60mai son s A Eber sh e im

,
sur 87 mai son s , 6 1 ont é té brûlé e s ; sur

arpent s de t erre s , i l n
’y en a p l u s que 130 en cu l ture ; Boer sch

compta i t , avant 1632 ,
1 73 mai son s ont été dé tru i t e s dan s toute

l a banl i eu e
,
40 arpent s sont s eu l s cu lt ivé s , le res t e e s t en fr i ch e ,

l e s p ré s son t couvert s de ronc e s , de brou s sa i l l e s e t de j eun e s bou
leaux "

. Le gro s bourg de Gei spol sh e im comp t e 200 arpent s de sa
banli eu e en fr i c h e

, 36 mai son s sont encore en ru ine s . A Er s t e in
,
on

constate à l a même dat e que 96 mai sons ont été dé tru i te s et n ’on t
pas été rebât i e s . A Châtenois , p lu s éprouvé encore , on comp ta i t avan t
l a guerre 207 mai son s ; i l en r e s t e 62 e t p l u s d e la mo i t ié des c hamp s ,
des vignob l e s , des j ard i n s forment un d é s er t “. Dan s la p et i te v i l l e
d e Brumath

,
44 mai son s ont é té d é tru i t e s par des i n c end i e s ré i téré s ,

1 . R athgeber, D ie Graf schaf t Hana u-Lichtenberg, S trassburg, T rii bner,
1876 , p . 121 .

2 . Rathgeber, op . c it . , p . 122 .

3. Notes manuscrites d e T imothee-Gui l laume Roehrich sur les commu
h antés d ’

A lsace ,
Bibliothèque municipale de S trasbou rg,

manuscri t 734 ,

vol . 1. Cesnotes , réunies par l ’érud it histori ende l ’Eglise protestante d ’

A lsace,
d ans des centaines de d épôts pub lics et d ’archives paroissiales . et légué es par
sa veuve à la Bi bliothèque de sa vi lle natale , renferment une foule d ’extraits
de documents au jourd ’

hui perdus .

4 . Roehri ch
,
mser . c i té .

5 . I d . , i bid

6 . Nous ti rons ce s dé tail s d ’

un document fort inté ressant
,
trouvé aux

A rchives de la Basse—A lsace (G . 1470) qui donne l ’é tat des terres d e I ’Evêché
avant et après la guerre Verzeichniss eines hochwü rd igen T humbcap i
tulls hoher S ti tît S trassburg zugehoerigen staettlein, fl eckhen und dord

wie sie beschafien gewesen . . und sich anj etzo in dem mertzen
anno 1649 befund en und fü r schu lden gemacht haben .

7 . M ême document, G . 1470.

8 . D ocumen t ci té d es A rchives d e la BasseæA1sace , G . 14 70.
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pré lude s des s c ène s p lu s terr ifiantes encore qu i s
’y r eprodui s i ren t

au temp s de Lou i s X IV A Geud erth eim , tr ente - c i nq an s aprè s l a

guerre de T rente Ans , i l n
’y a encore que 32 mai sons hab i tée s ;

1 7 ont été par t i e l l ement rebâti e s , p l u s de 30 sont encore en ru ine s
Même dan s l e s v i l l e s p lu s con s idérab l e s , protégée s , aprè s l eur

oc cupat ion , p ar d es garn i son s p ermanente s , l e s effe ts d e s truc ti fs de
l a guerre sont l ent s à d i sparaî tre . Pour Oberna1

,
un document de

1655 nou s apprend que dan s c e tte v i l l e , pr i s e par l e s Suédoi s en
j u i l l e t 1636

,
i l y a toujours encore l e s dé combre s de 1 50 mai son s

d é tru i te s par l e feu ,
et de tre i z e tour s du mur d

’ enc e i nte
,
r enver sée s

par l e s m in e s des a s sa i l lan ts . Le faubourga été t e l l emen t bou lever sé

que l e s hab i tant s eux—m ême s ne retrouvent p l u s l
’ emp lac ement de

l eurs demeures ä Un m émo ire , réd igé à Ens i sh e im ,
s i ège de l a

Régenc e autr i c h i enne , dès 1636 , douz e ans avant l a fin de l a lutt e
,

re trac e l e tab l eau su ivant de l a Hau te -Alsac e Pre sque toute s l e s
local i té s sont ru iné e s de fond en comb l e , la p lupar t des mai son s
abattu e s ou i n c end iée s ; p lu s i eur s v i l lage s et bourgs d i spara i s s ent
comp l è t ement ; l e s hab i tant s abandonnen t l eur s d emeure s e t vont
ch ercher un re fuge au fond des forê t s , où i l s att end ent la mor t d e
sang-fro id . Sur d ix hab i tan ts , i l en r e s te - à p e ine un ; p l u s i eur s com
mune s s e trouven t enti èremen t dé s er te s e t abandonnée s‘. Pour
b i en s e r endre comp t e de l a d i spar i t ion pre squ e total e de Ce tte

populat ion rural e d
’

Alsace
,
s i pat i ente au trava i l e t s i h eureu se de

vivre
,
mai s submergée maintenant par l e s horreu rs d

’une lu tte san s
trêve e t s an s merc i , on n

’ a qu
’

à méd i ter lap arole d
’

un mo i n e béne
dictin de Su i s s e , l e P . Luc Grau , qu i y ch eminai t sur l e s grande s
rOutes en automne 1643 e t qu i éc ri vai t à s e s con frère s du monas tère
de Sa int- Gal l Ce qu i e s t c erta in , c

’ e st qu
’ entre Strasbourg e t

Rouffach (sur une é tendue de dix- s ep t à d ix—hu i t lieues l) , on n e
trouve p lu s un s eu l hab i tan t dan s auc un vi l lage ; tou s s e sont sau
vê s
L e sort des pauvre s fugi t i fs n eta i t guère p l u s h eureux c ep endan t

1 . Kiefer, Pf a r rbuch der Gra /Ïschaf t Hana u-Lichtenberg, S trassburg, 1890,

p . 125 , 143.

2 . Kiefer, Op . c i t . , p . 167 .

3.tGyss, H istoi re d
’

Oberna i , S trasbourg, 1866 , I I , p . 145 .

4 . M ercklen, H istoi re d e la c i lle d
‘

Ens ishc im , Colmar, 1840, I I , p . 254 .

5 . Gatrio, Geschi chte con M urba ch , I I , p . 359 . Longtemps auparavant d é j à ,
cette d épopulation ava i t commencé . En avri l 1631 d é j à , le bai l l i d e Haguenau
é criva it au colonel A lbe rtin i d 'l chtratzhc im , que la R égence prescriva it la
levé e d e mi l le solda ts dans un d istrict où i l n

’

y avai t p lus c inq cents habi
tants valid es . L . S pach, Lettres sur les a r chives d épa r tementa les d u Ba s

Rhin, p . 25 .
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para i s sai t à bon droi t comme un Ed en de fé l i c i té aux malheureux ,
condamné s à vivre dan s les vi l l e s ouvert e s e t l e s vi l lage s exposé s aux
brutal i té s d e merc enaire s san s p i t ié . Oh que vou s é t e s heureux , vou s

qu i à l
’ abr i de vos mur s , n

’avez d ’autre oc cupat ion que d e vou s la i s
ser vivre ! é cr iva i t le poè te sat ir ique J ean -Mich e l M oscherosch

,

alor s bai l l i de F énétrange , à son ami l
’

humaniste Samue l C loner
, de

Stra sbourg; p endant ce t emp s nou s pas son s nos journée s dan s l e s
tran s e s al t ernative s de l ’ e spo ir et de l a cra i nt e ; tantô t éprouvés par
l a fa im

,
tantô t e ffarouché s par le fraca s des proj e c t i l e s ennemi s ,

nou s ne vivons p lu s qu
’

à dem i . Que l s i èc l e i n for tuné 1 C ’ e s t qu
’ en

effe t la s i tuat ion de c eux qu i n
’ava i en t d ’ autre abr i que l e to i t de

l eur d emeure , c hâteau , mai son bourgeo i s e ou chaum ière
,
é ta it l amen

tab l e ‘ La solda te squ e senta i t b i e n qu
’ en c e t âge de fer e l l e é ta i t

tout e t s ’

appliquai t à le fa i re s entir . Le mo i ndre inc id en t provoqua i t
de s sc ène s bru tal esqu i é ta i ent b i en rarement répr imée s ou pun i e s 3 .

Tou t hab i tan t du pays qu i n
’

é ta i t po in t c aché d err i ere de sol id e s mu

ra i l l e s
,
et l e s p lu s so l id e s commença i ent à c éd er à l

’ar t i l l er i e mo

d e rne , s avai t que ,
tô t ou tard ,

l e s v i c i s s i tud e s d e la lu tt e amène
ra i en t ch e z lu i des hommes de guerre , e t que de que lqu e nat ional i té

qu
’ i l s fu s s ent

,
l e ré su l tat s era i t s en s ib l ement l e même . C es merc e

naires
,
in souc i ant s au tant que brutaux, n ’é ta i en t r etenu s n i par l e

s ent imen t de l ’human i té , n i par c e lu i de l
’honneur e t rarement même

par l i ntérê t b i en entendu . I l s a l luma i ent al l ègrement la mai son qu
’ i l s

qu i tta i en t san s se d emand er s
’ i l s n’

aura ient j ama is à r epa s s er par l à
aprè s s

’ ê tre gorgé s d e nourr i ture et de bo i s son , i l s prenai ent p l a i s ir

1 . Le ttre d e F enetrange , 5 Idus J u l i i 1637 : S em ianimes tantummodo vi

v imus. (Arch . S t-T homas . )
2 . Le ma lheureux campagnard qu i s’é crie dans la sixi eme Vision d e Phi

la nd re d e S ittewa ld Quelle p itié que tous les maux de la guerre se dever
sent sur les paysans seu ls ! (M oscherosch , é d . 1666 , I I , p . n

’

a pas ab

solument raison. Les bourgeois d es petites v i l les soufirirent presque aussi
cruellement que les ruraux , d u moins en A lsace .

3 . Nous en trouvons un exempl e caractéristique dans une lettre du bourg
mestre Walch, de Colmar , à. son col lègue le d iplomate M ogg. En 1634 , un

simple trompette suédois porte une missive au M agistrat de la vi l l e impé riale
de Kaysersberg . S a commiss ion faite , il inv ite M . le greffi er d e la vi l le a
boire un coup . Bois avec tes pare i ls (S auf du m it deinesgleichen l) , lu i
répond le d igni taire otîensé . Let -d essus le trompette

’

le saisi t , et d evant tous
les bourgeois assis à l

‘auberge d e l’A igle , i l le roue de coups Er hat ihn

zerbrügelt , gertrœscht, gefahrenwadelt und zerpastonirt, é crit pittoresque
ment Walch ) . Bu l let in d u M usée histor ique d e M u lhouse , 1888, p . 57 .

4 . Encore un quart de sièc le plus tard , la cruel le habi tud e d ‘

incend ier les

local i té s en les qu i ttant , é ta i t si géné rale que Wal ter note dans sa Chroniq ue
en 1674 (fol . comme chose d es p lus remarquab les que T u renne a i t
qu i tté le voisinage de S trasbourg sans mettre le fou à aucun é difice tant
soi t peu consid é rable » .
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à i nc end i er l e s gra nge s p l e i ne s e t à défoncer l e s tonneaux r emp l i s
de vin , sans songer que b i entô t p eu t- ê tre i l s s era i ent condamné s ,
grâc e à c e gasp i l lage in s en sé , à j eûner et à sou ffr ir .

Pour arracher aux malheureux paysan s , l eur d ern i er écu enterré
dan s un co i n de l a chaumière , c e s barbare s n

’hé s i t en t pas à l eur
faire sub ir l e s torture s l e s p lu s horr ib l e s , s

’ i l s l e s cro i en t cap ab l e s
de l eur cel er c e m i sérab l e trésor . l ls les

’

rôti s s ent dan s l eur s four s'
l e s su sp endent par l a barb e ou l e s part i e s honteu se s , l e s fument
dan s l eur s cheminée s , l eur entonnent de l

’ur in e de vach e ”
,
l eu r

arrachent le s ongl e s avec l e ch i en de l eurs p i s tol e t s , etc . La vi e
humain e avai t p erdu toute val eur aux yeux d e c e s aven tur i er s ; i l s
sava i ent b i en qu

’ eux au s si
,
sa is i s qu elque jour par l a malad i e ou

gr i èvement b l e s sé s dan s l a bata i l l e , Serai en t abandonné s de rr i èr e
une -hai e

,
ou dan s que lqu e masure , pour y ê tre ach evé s par que lque

ru s taud fur i eux
,
et i l s prenai ent l e s devants . Au d i ab l e c e lu i qu i

n
’

a ssomme pas tou t le mond e , e t sur tou t l e s paysan s ! s
’

écrie l ’un
des soudard s de M oscherosch*, et l ’au teur lu i —même ajoute que
pour eux , tou s c eux qui

”

po s séda i ent encore que lque b ien é ta i en t
toujours d es ennemi s , et que s

’ i l s arr i va i en t qu e lque part san s y
vo l er et p i l l er , i l l eur en venai t la s en sation dé sagréab l e d

’avoir
p erdu que lque chos e 3 .

Avec des d i spos i t ions d
’e spri t pare i l l e s , on s e figure a i sément

qu
’ i l s n ’é ta i en t pas retenu s par l e moindre s crupu l e à

’

égard d
’aucun

des d ix command ements . Un cour t extra i t d es proc è s -verbaux du
Con se i l de vi ll e d ’

Ammerschwihr , re latan t la pr i s e e t le pi l lage de
c ette local i té par l a c aval er i e lorra ine , a lor s que l e s hab i tant s n

’a
vaient fai t aucune ré s i s tan ce

,
donnera au l ec teur une idée d e l a façon

dont s e pa s sa i ent c e s expéd i t ions p lu s lucrat ive s que glor i eu se s .
Le 31 mai et le 1" j u in 1635

,
no tre v i l le e t notre égl i s e ont é té

p i l lée s et spo l iée s , même de tou s les u sten s i l e s de ménage en é ta i n ,

1 . Voy . la triste histoire de deux “

pauvres enfants asphy xiés ainsi dans une
auberge par des soldats, en 1639 . Chronique d e Guebwi ller ,

-

p . 257 .

2 . Les Croates administrai ent cette boisson suédoise » (S chwedentranh)
tout comme les soldats d e Horn et du rhingrave O thon - Louis. Vo

'

y
‘

. Th .

Carve , I tinera r ium , p . 172—173 .

3. Pour des tab leaux d ‘ensemb le d é tail lés on peut consu lter la longue
lettre du conseil ler palatin Balthasar Venator, du 10 aoû t 1637 , imprimé e
dans J oa nnis M iscel lanea histor iæ pa la tince , F rancof. , 1725 , p . 155—175 .

Le ré cit se rapporte aussi a la partie septentrionale de la Basse-A lsace . Voy .

encore la d escription , prise sur le vi t
, de M oscherosch , dans la vision Vie

d es S old a ts (I I , p .

4 . M oscherosch,
I I , p . 676 .

5 . I d . , ibid .
, p . 600.
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en p lomb ,
en fer et en cu ivre . Le s caval i ers s e sont condu i t s ave c

beaucoup d e bru ta l i té à l
’

égard de nos bourgeo i s , l e s ont tyrann i sé s ,
frappé s , l ard é s de coup s d

’

épé e , ro s sé s avec des bâtons e t ac cab lé s
de coup s de p i ed . 113 l e s ont garrot té s d e cord e s , ont v iolé l e s fem
mes et l e s j eune s fi l l e s , e t , en un mot

,
i l s ont maltra i té l e s gen s , de

mani ère à c e que p l u s i eur s en sont mor t s T ro i s an s p l u s t ard ,

c e n e sont p l u s des ennem i s c e sont des soi -d i sant pro té e
t eur s qu i vi ennent oc cup er l a vi l l e , envoyé s par M . de Mani camp ,

l e gouverneur frança i s d e Co lmar . I l fau t voir, dan s la l e ttre sup

p l i an te du Magi s trat d
’

Ammer schwihr à c e lu i de Co lmar , à que l le s
od i eu s e s vio l enc e s s e livi*aient c e s carab i n s d e s ti né s à défendre une

populat ion ab so lument pai s ib l e , comment i l s vo l a i ent , p i l la i en t , vio
lentaient les femmes , même le s p l u s vi e i l l e s ; dès qu

’une de c e s pau
vres créature s sorta i t de s a c achette , pour travai l l er aux champ s , l e s
d ragon s la poursu iva i ent en troup e , e t l

’

on entendai t l e s cri s des
vi c t ime s dan s les vignob l e s , san s o s er l eur por ter s ecours . I l s s

’em

parèren t un jour d
’

un coup l e nouve l lemen t mar ié , dan s l e vo i s i nage
de l a vi l l e . L

’

époux fut garrot té et s a femme s i horr ib l emen t mal
tra i té e sou s s e s yeux , qu

’e l l e en mouru t
Ce n ’ e s t l à nu l l emen t un ca s exc ep t ionnel ; c e s honteu s e s viol en

ces s e r eprodu i s ent d an s tou te s l e s armée s de l
’

époqu e , qui traver
s ent l ’Alsace ou y s tat ionnen t , à l

’

égard d es al l i é s au s s i b i en que
des ennemi s . C ’e s t un offic i er de l a garn i son su édo i s e de Co lmar qu i
vio l e en 1633, dan s une é cur i e de l

’h ô te l des Deux-C le fs
,
une fi l l e tt e

d e tre i z e an s "; c e sont des Su édoi s qu i p

en 1636 viol entent des
femmes d ’

lngwiller , sur t err i to ir e ami , j u squ
’ à c e que - l a mor t s ’ en

su ive Un peu p lu s tard ,
c ’ e s t au roi de Franc e que l e r epré s entant

de Colma r à Par i s est chargé de pré s en ter un m émo i re dan s l equ e l
la vi l l e impéri a l e s e p l a i n t à son augu ste a l l i é de c e que l a garn i son
frança i s e n e re spe c te n i l

’honneur d es femme s e t des fi l le s
,
même

de bonne fami l l e , ni les propr i é té s des part i c u l i er s 5 A Sch le s tad t
,

l e s troupe s royale s s ’ é ta i en t d ’ abord b i en condu i t e s ma i s b i en
tô t e l l e s maltra i tèren t s i for t l e s hab i tant s que p er sonne n

’a p l u s

pu supporter de vivre ave c e l le s On expul s e suc c e s s i v emen t le

l . Les noms des morts sont c ités d ans le texte communiqué par M . l ‘abbé
Beuchot, dans son ouvrage Notre-D ame d es Trois-Ep is , Rixheim , 1891 , p . 31 .

2 . Lettre d u 20 septembre 1638 . M ossmann, M a tér ia uæ, Revue d
‘

A lsa ce.

1880, p . 342 .

3. M ossmann, Revue (l
’

A lsa ce, 1877, p . 452 .

4 . Letz , Geschichte von I ngwei ler . Zabern , 1895 , p . 33.

5 . M ossmann, Revue d
‘

A lsa ce, 1879, p . 501 .

6 . Chronique de F rey, c i té e par M . l ’abbé Gény . I , p . 393.
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I l s n eta i en t po i n t rare s d ans les Vo sge s , comme le montrent l e s
réc i t s de M oscherosch,

d éj à c i té s
,
n i d an s l a Forê t—No i re , a in s i

qu
’ i l apper t du S im)vlie iss imus, c e t é trange e t cur i eux roman d

’ aven
ture s

,
é cr i t su r l e terr i to ire de I evêché de Stra sbourg,

et don t l e s
d e s cr ip t ion s vivante s nou s donnen t une s en sat ion p lu s imméd i at e
de la guerre de T rente An s qu e l e s p lu s s avant s tra i té s d

’h i s to i re .

Tel c e t anc i e n bra s s eur de P faffenhofl en, Pi err e U lr i ch , qu i s e met
à la tê t e d ’une bande de gens san s aveu , pour p i l l er l e s égl i s e s , et

qu i vi ent décroch er ,
en p l e i n jour , a idé de d eux acolyte s s eu lement ,

l a c loch e de Wilw i sh e im qu
’ i l r evend en su i te pour trent e- s ix

thaler s
,
à Un peu p lu s tard , l e s environs d e Saverne

sont exp lo i té s par un che f de par t i san s , l e cap i tai n e Lap lante ,
d

’abord au servi c e de l a Lorrai ne , pu i s à c e lu i de la Franc e , et qu i
fini t par ê tr e un d é trou s s eur de grand s chemin s . De 1640 à 165 1

,
il

fut l a terreur des vi l l ageo i s en tre Saverne e t Marmou t i er , arrachant

par d
’

atroces tor ture s l e s d ern i er s sol s caché s dan s l a chau s sure des
m end i an t s , s e dégu i sant en prêtr e pour surprendre la con fe s s ion de
s e s malheureux pr i sonn i er s . C e fut au bou t d e dix an s s eu lement de

pare i l s exp lo i t s , qu
’

on s e sa i s i t de c e m i sérab l e e t qu
’

on lu i fi t son

proc è s ’ .

Dans l e cour s de c e tt e longu e guerre qu i , b i en qu
’

on l ’ a i t n1e
,
s e

pré sen ta i t , au mo i n s au d ébut , comme une guerr e r e l igi eu s e , au s s i
b i en pour l e s au tor i té s suprêm e s de l

’ É glise e t du pouvoi r t empore l ,
qu

’aux yeux des mas s e s popu la i re s , les éd ific e s con sacré s au cu l t e
e t les repré s entan t s att i tré s d es d ifférente s doc tr in e s oppo sée s ,
d evai ent ê tre tou t part i cu l i èremen t expo sé s aux in su l te s et aux mau
vai s trai tem ent s de l eur s adver sa ire s . Le s exemp l e s abond en t dan s
l e s sour c e s contempora ine s . I c i c ’ e s t un quar t i er—maître de l

’armé e
de Gal la s qu i p énètre d an s l

’

égl i s e de Riqu ewi hr ,
au moment où

l
’

on y c é lébra i t un baptême et vi s e froid emen t l e m in i stre qui par

1 . I l fin i t par être d é capité à S averne , le 23 ju in 1635 . (E ccles ia sticum
A rgentinense, 1892, supplément, p . 1 D é crocher les cloches pour en

trafiquer ensuite , é ta i t d ’ai l leurs une opéra tion favorite des soldats en cam

pagne , qu i les revendaient aux brocanteurs ju ifs à la su ite des armé es , les
quels les expéd iaient à S trasbourg ou à Bâle . Les gouvernants ayant autorisé
les communes , à d ivers moments , a se d é faire d e l eurs cloches pour payer
leurs contri bu tions,ce commerce pouva it se faire avec desapparences honnêtes .
Parfois aussi les communes se l ibé ra ient , semb le-t-i l, avec le bien d 'autru i .

Les gens de Hoerd t avaient caché leur cloche d ans un é tang, mais el le fu t
repêché e pa r les habitants d e Weye rsheim , en 1629 , et livré e par eux a
S chil tighe im a des trafiquants d e S trasbourg, ce qui donna l ieu a une instruc
tion jud icia ire . (A rch . d e Basse-A lsace , E .

2 . I l fu t exé cu té à S averne , le 26 septembre 1651 . (Ecclesia sticum A rgen

tinense, 1892 , supplém .
, p . 42
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lai t en chaire
,
heureus ement san s l ’atteindre ‘. Là c ’e s t l e pas teur d e

Dor l i sh e im ,
sur l e t err i toi re n eu tre de Stra sbourg, qu i e s t arraché ,

la nui t
,
de son pre sbytère par l e s solda ts lorra insä frapp é d

’

un

coup de hache en e s sayan t de fu ir avec sa p e t i t e fi l l e de tro i s an s ,
e l l e -même gr i èvemen t b l e s sé e , roué d e coup s e t traîné à Mu tz ig,

où

on l e t i en t cap t i f dan s d es latr i n e s , j u squ
’à c e que le Magi s trat con

sente à payer s a rançon 3 . Encor e en 1650, en p l e i ne pa ix (car l e duc
Char l e s de Lorrain e ne pré tenda i t guerroye r que contre l a Franc e ,
et non contre s e s co l l ègue s pr i nc i ers d

’

Alsace) , un min i s tre d e
Sainte—Mar i e - aux—M ine s e s t enl evé par un c er ta in La Fo l ie , c i
d evan t c ap i ta ine des Égyp t i en s condu i t à É pinal e t dé l ivré s eu
l ement contr e une for t e rançon

,
malgré l e s réc lamation s de son

se ign eur ,
M . de Ribeaup ierre

‘
.

La soldate sque au servi c e des pr i nc e s ca lvin i s te s ou lu thér i en s
n ’é ta i t pas mo i n s prod igue d e v iol enc e s à l

’

égard des prê tre s catho
liques . E l l e rudo i e l e s curé s , sou i l l e les égl i s e s e t met à sac les
monastère s . Le s Anna les d es F ranc isca ins de T hann en ont noté de
nombreux exemp l e s pour l a Hau te -Alsace ä Le p lu s connu , comme
au s s i l e p lu s od i eux d e c e s attentat s , c

’ e s t l e mas sacre de que lque s
un s des Père s J é su i te s de R oufi

’

ach, a in s i que de p lu s ieur s c uré s
des envi rons , réfugi é s dans c ett e v i l l e , commi s en 1634 par les

troup e s du rh ingrave O thon —Lou i s , non pas au moment de la pr i s e
d

’a s sau t
,
mai s de sang- froid , apr è s la vi c to ire “. Quant à la destruc

t ion des égl i s e s et au p i l l age des mona st ère s , i l y a l i eu de con s
tater

,
d

’aprè s les témo i n s l e s p lu s d igne s d e foi , qu e les soudard s
des d eux par t i s s

’y l ivra i ent avec un éga l entra in I l e s t i nc royab l e
,

écr iva i t dès 1629 l e nonc e du pap e à Vi enne , l évêqu e C ar lo Carafa ,
comb i en d ’

égl i s e s ont été ravagée s e t d e sacr i l ège s comm i s , tant par

1 . R egistre paroissial , 9 d é cembre 1635 , cité par M . Ed . Ensfelder , Revue

d
’

A lsa ce
,
1877 , p . 376 .

2 . Les Lorrains se distingua ient tout particulièrement par l eur fanatisme
a l

’

égard d es ecclé siastiques protestants . Voy . sur les persé cutions subies
par les vi l lages nassovi ens, en 1629 , en vertu de l

’arrêt d e la Chambre impe
riale de S pire , donnant le comté d e S aarwerd en a la Lorraine , l ’ouvrage
très documenté de M . G . M athi s , D ie Lei den d er Evangelischen in d er

Graf schaj t S a a rwerclen (S trassburg, p . 79-100.

3 . H iob
’

s Be/ca nntnuss und Trost bei Besta ttung, M ag. 10h. H uber
’

s , von

D r J ob . S chm id t , P raeses , etc .
, S trassburg,

D olhopfÏ , 1677 ,

4 . Lettres d u comte d e R i beaupierre a la Cour souveraine de Lorraine , a
Epinal , 2 , 5 , 10 novembre 1650.

5 . Le second volume d e T sehamser est remp l i , d e 1632 21 1648 , de d é tail s
sur ce triste su j et .
6 . D ie M a er tyrer von Rufl

’

a ch, eine E r innerung a n den S ehwed enhrz
‘

eg
im E lsa ss, R ixheim , 1871 ,
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l e s héré t iqu e s que par l e s catho l iqu e s , dan s l e s d ioc è s e s de Sp ire et
de Stra sbourg‘. Plus tard ,

en 1635
, l e R . P . Co lumban T schud i

,

manda i t à Vi enne , après le sa c d e Guebw i l l er , que la vi l l e avai t é té

p i l lée pour la troisœme fo i s , par l e s troup e s lorra ine s , et i l ajouta i t
I l s s e sont condu i t s dan s l e s couvent s comme jamai s l e s Su édo i s
n e l ’ava i ent fai t ? . E t c ep endan t l e s Suédo i s 3 n e s ’

entendaient

que trop b i en à dépou i l l er l e s tré sor s des égl i s e s e t à empor te r ,
c iboire s , cal i c e s et cruc ifix au mi l i eu des larme s et des gémi s s ement s
des populat ions
Mai s c e s v iol enc es irrégul i ère s des s imp l e s soldat s , que lqu e fré

quente s qu
’ e l l e s fus s ent , n e ru ina i ent p eut-ê tre pas au tan t la contrée

que l e s extor s ion s p lu s régul i ère s en apparenc e de l eur s ch e fs , l e s
impôt s frappé s par l e s généraux vi ctor i eux pour l a so ld e de l eur s
troup e s , pour l e rachat d e p i l lage s qu i s

’

opéra ient n éanmo i n s , ou

pour l
’achat de provi s ion s qu

’

on ne paya i t qu e rarement
, p eut -ê tre

j amai s . C e s gro sse s sommes appauvr i s sai en t du coup ,
mon p l u s des

i nd iv idu s i sol é s , mai s des loc al i té s , des région s ent i ère s . Dès l e
d ébu t de l a guerre , E rne s t de Mans feld i n trodu i s i t en Al sac e ces

procédé s sommaire s , qu i s eu l s lu i p ermetta i en t d
’ emp ê cher la d éban

dade de s e s merc enaire s avide s . I l rançonn e de la sort e Haguenau ,
Roshe im ,

Ob ernai ; m1and une de ces pe t i t e s c i té s n e trouve pas
ch ez e l l e l e numéra ire vou lu

,
i l en fa i t sa i s ir l e s d igni ta ir e s e t l e s

emmène comme otage s . C
’ e s t a in s i que I

’

infor tuné bourgmestre
d

’

Obernai , É ti enne Re ichardt , n e pouvan t ve1 ser comp tant que
thal er s sur l e s c ent mi l l e réc lamé s par l e c é l èbre condot t i ere

e st emmené d evant Saverne , pu i s à Sedan , pu i s à Stenay , e t meur t
cap t i f aux Pays- Bas , malgré toute s l e s d émarche s t entée s pour
ob t en ir sa libération ï Quinz e an s p lu s tard ,

c ’ e st un colonel au
servi c e de l ’Emp ire ,

George s -Fréd ér i c de M u llenhe im
, qu i emp loi e

des moyen s analogue s pour extorquer de l
’argen t aux hab i tan t s de

1 . Commenta r ius d e Germania sa cra resta ura ta , Coloniæ , 1639,

p . 115 .

2 . Lettre du 12 juin 1635, reproduite d ans le l ivre de l ’abbé Gatrio ,
D ie

A btei M ur ba ch, I I , p . 339 .

3 . I l n
’

y eut guère enA lsace de vé ritables S uédois , — à peine est— i l besoin
de le rappeler i c i , les régiments scandinaves é tant resté s auprès de Gustave
A dolphe quand Horn fut d é taché en A lsace . Ceux que la tradi tion appelle
a insi é taient à peu près tous d es mercenaires allemands.

4 . Quand Horn entra à S ou lzmatt, i l y fit enlever un beau Chri st enargent
massif. Da ha ben d ie her ren a lle geweint , d i t le Tha i -Buoch , de S oulzmatt,
d a ss d a s scheene -

rei ts under clic Lu tera ner soi t Icomn1en . (A lsa tia , 1872 ,

p .

5 . O y ss, H istoi re d
'

Oberna i , I I , p . 98 .
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b reux rappor t s des col l e c teur s d Impôt s , fai t s à la Régenc e de 1632
à 1639

,
nou s la montren t c ro i s sant san s c e s s e . C ette mi s èr e fu t par

moment s t e l l e qu e des gen s trè s dévoué s d
’a i l l eur s à l a mai son

d
’

Au tr iche al lai ent j usqu
’ à con se i l l er l e r e fu s de l ’ impôt‘. S i l ’on

ajou te à tou s c e s ver s ement s d e fond s l e s fourniture s inc e s sante s
en nature

,
on comp rend l e d énu ement et b i entô t la d é tr e s se ab solu e

d es vi l l e s ouver te s e t des c ampagne s . C
’ e st une tr i s te . mai s b i en

monotone l e c ture que c e l l e de tou te s l e s réc lamations , p l u s vive s
ou p lu s r é s ignée s , émanant des s e igneur s ec c lé s i a s t ique s e t la 1qu e s ,
des Con se i ls d es v i l l e s imp ér i a l e s , des ba i l l i s e t des prévôt s ruraux ,
adr e s sé e s aux commis sair e s d es guerre s , chargé s d e c ett e comp
tab ilité ou l a corr espond anc e des agen t s en sou s—ordre , avec l eur s
autor i té s admin i s trat ive s s upér i e ure s . J e n e scauray a s s ez escr ire
l a m i s èr e de c e l i eu

,
é cr i t l e r e c eveur Grandhomme de Sain te

Mar i e - aux-Mine s ; i l faudra néc e s sair ement que l a p lu s grand e

par t i e de nos gen s meurent de fa im , s i D i eu n
’y Le

l i eu tenant— colonel menac e d e brû ler l e s mai son s de c eux qu i

nou s sommes déj à mi s en d evo ir d e rompr e l e s mai son s
vidée s3 . E t l e l i e utenant d e l a m i l i c e

,
Di eudonné

,
l e bourgmestre

Marchant d éc laren t de l eur cô té
, que s i l a S e igneur i e ne trouve pas

moyen d e soulager l e s suj e t s , i l s se verront dan s la n éc e s s i té d e
qu i tt er l e pays , pour ne pas pér ir mi sérab l em ent‘. En d

’autre s
endro i t s

,
l e s hab i tant s s e sauva i ent ré e l l ement pour échapp er au

payement des contr ibutions de guerr e e t aux réqu i s i t ion s ; c
’ e s t

a in s i que l
’

intendant d
’

Alsace
,
M . de Bau s san

,
s ’ adre s sa i t encore

en 1649 au Magi s trat de Strasbourg, pour l e pr i er de souten ir les
prévôts du ba i l l iage de Haguenau , qu i pour su iva i ent l eurs admi
nistré s ré fugi é s dan s c ett e vi l l e 5

On i nvoquai t l
’a id e des s e igneurs . Mai s comment l e s s e igneurs

aura i ent—i l s pu ven ir en a ide aux pauvre s paysans , alor s qu
’ eux

m ême s é ta i en t souven t dan s la p l u s extrême mi s ère ? L
’abbé de l a

r i c h e abbaye d ’

A ltorf e s t ob l igé , en 1637 ,
d e mettre sa cros s e abba

t ia l e en gage c h e z un n égoc iant de Strasbourg, pour se procurer

di ate , Gaspard Pfitzer, ne compte p lus que l ivres , pour les anné es
1635-1636 , l ivres d e contribu tions . (Arch. Basse-A lsace , E . 1349
1 . Poursu i tes intenté es au curé d e Bubendorf, pou r avoir exc ité ses parois

siens à ne pas payer l ’impôt (1631 A . H . A . C . 220.

2 . Voy . les l iasses d es comptes et les rapports des comm issa ires Zacharie
T autîrer, J ean Kra tÏ t , J ean-Erard Eck, de 1633— 1653. C . 1019
3 . Le ttre du 8 mars 1635 au consei l ler S al tzman , à R ibeauvi llé .

4 . Rapports de ju in 1635 à septembre 1636 , A rch. H . : E . 540.

5 . Archives de la vi l le de S trasbourg, A .A . 1907 .
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un morc eau de pa i n‘. La comte s s e Dorothee -Diane de Hanau écr i t l e
4 oc tobre 164 1 , à l a Régenc e de Saverne , que dan s sa s e igneur i e d e
Nied erbronn , ave c s e s s ix v i l lage s autre fo i s s i prosp ère s , iln

’

y p lu s
âme qu i v ive , qu

’

on n ’y trouve que desmai son s en ru ine s . A Nied er
hronn même , i l s e rencontre encore environ vingt p er sonne s qu i su s
tentent l eur exi s t enc e en mend i an t . Le comté a p erdu p lu s de d ix
mil le suj e ts par l a peste , . la guerr e et la famine , et l e s p ert e s qu

’ e l l e
a sub i e s n e s era i ent pas réparée s par c inquante -d eux tonne s d

’

or
”

.

E t c ’ e st à un terr i to ire a in s i ravagé qu
’

on imposa i t des charge s nou
ve l le s ! Le 2 1 oc tobre 1644

,
l a comte s s e é cr i va i t

,
en effe t

,
à M . de

Pesselières , l e commandan t de Saverne , pour s e p la i ndre des
réqu i s i t ions qu I l fa i sa i t p e s er sur l e s vi l lage s du comté Dan s
l ’ e spac e d

’une anné e
,
i l a fal lu à mes subj e c t s emp loyer aux

armé e s de Sa Maj e sté l a somme de l ivre s ou flo

r i n s“. Le r i ch e et pu i s sant s e igneur d e Ribeaup ierre ,
l e propr ie

ta ire des mine s d ’argent dan s la val lé e de la L i epvre , é ta i t ob l igé
d

’ emprunter pour s e nourr ir quelqu e s sac s de blé de d ro i t e e t de

gau ch e , à un s imp l e colonel en garn i son dan s sa ré s idenc e , au Magi s
trat d e Colmar

,
etc‘. F inalement , i l é ta i t à c e po i n t démoral i sé par la

m i s èr e qu
’ i l en p erdai t l a not ion de s e s d evo ir s enver s s e s suj et s ,

e t sol l i c i ta i t duMagi s trat de Bâl e l a p ermi s s ion de ven ir s e réfugi er
sur le t err i to ire he lvé t ique“. Le comte palat i n Chré t i en d e Bircken
feld

,
l e margrave Frédér i c de Bad e , l e s comte s de Hanau , l e baron

de Fleckens te in
,
s ’ é ta i ent sauvé s

,
eux au s s i

,
d err i ère l e s mu r s de

Stra sbourg, e t s
’y ren contra i ent avec tro i s duc s de Wurtemberg,

éga l ement fugi t i fs e t pre scr its . Les fonct ionnaire s su ivai ent , en par
t i e du mo i ns

,
l ’ exemp l e de l eur s maître s , ou b i en i l s re sta i en t ,

sp ec tat eur s impu i s sant s de l a ru in e général e , san s i n struc t ion s ,
san s tra i temen t e t san s pouvo ir s . C ’

é ta i t
,
à vra i d ire

,
l a d i s so lu t ion

d e l a soc ié té po l i t iqu e qu i s
’

0pérait peu à peu de l a sor t e . Le s p lu s
énergique s fa i sa i ent comme l e poète M oscherosch,

alor s bai l l i d e
F énétrange ; abandonné par ses admin i s trés

,
i l pas sa i t un mou s

quet en bandou l i ère , un p i s tol e t à l a c e inture , bouc la i t son sabre , et
s ’ en a l la i t bravement l abourer lu i -même son champ pour n e pas

1 . Hanauer , É tud es économ iqæ s , I I , p . 567 . I l ne pu t la d égager qu
’ en

1658, tant l ’abbaye é tai t end etté e .
2 . Lettre du 21 oc tobre 1641 .

3. Cette correspondance se trouve aux archives d e S averne . E l le est repro
duite dans I 'E ce les ia sti cum A rgentinense, 1892 , S upp lem . , p . 40- 42 .

E

4 .

6â
.ettres du 3 avri l 1638 , du 24 mars 1638 et du 5 ju in 1639 . A .H .A .

5

5 . A .H .A . E . 536 .
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mouri r de fa im
,
s e con solan t d e v ivre dan s des t emp s au s s i barbare s

en fa i sant d ’as s e z mauvai s vers lat i n s 1

B i en souvent les rente s e t les red evanc e s en nature ne rentra i en t

pas p l u s fac i l ement que l e s impôt s d emandé s en e sp èc e s sonnan te s .
On c i t e la tr i s te s i tuat ion d

’une fami ll e nob l e de la Ba s se -Alsac e

qu i , p endant vingt an s , ne pu t ob ten ir une s eu l e fo i s l e s foud re s de
vin que lu i d eva i en t l e s paysan s d

’

un vi l lage , e t qu i du t attendre

encore d ix an s de p l u s qu
’

on s e rem i t à lu i payer l e s red evanc e s en
céréal e s? Des loca l i té s , as s ez a i sée s d

’

ord i naire , mai s qu i viva i ent
exc lu s ivement du produ i t de l eur s champ s ou de l eur s v ignob l e s ,
mpêchées ab sol ument de les mettre en c u lture ou d

’

en opérer l a
ré co l te , é ta i ent ob l igée s de contrac ter l e s emprunt s l e s plu s oné
reux pour payer l e s sommes que l eur coûta i t l

’ entret i en des troupe s
Tel Guebw i l l er , qu i , b i en qu

’

à peu prè s abandonné par tou s se s
hab i tant s

,
dut trouver

,
v ingt mo i s durant , une somme men su el l e

d e 500 r ixdal e s pour so ld er s e s garnisaires ï E t quand on eu t bu l e
ca l i c e j u squ

’à la l i e
, quand on croya i t , que ,

l a paix s igné e , l e pays
al la i t enfin pouvo ir re sp irer e t pan ser ses b l e s sure s , d é l ivré d e l a
soldate sque qu i l e tenai t à mer c i , i l fa l lu t encore une fo i s réun ir l e s
d ern i ères re s sourc e s ou p lu tô t fa ire app e l au d erni er re s te de cré

d it
, pour payer l e s somme s exorb i tante s exigé e s par l a Suèd e avant

d
’

évacu er l e s l i eux oc cupé s par el l e , en d ehor s de s e s nouvel le s pos
s e s s ion s al l emande s‘.

Toute s c e s charge s eu s sent é té lourde s à porter pour l a provin c e ,
même au moment de s a grand e dan s l e s prem i ères

ann ée s du XVI I e s i è c l e . E l l e s d evena i ent é cra sante s pou r l
’

Alsace

de 16 48
, qu i n

’ava i t pas s eu l ement perdu pre sque tout son or
, mai s

encore
,
on p eu t l e d ire , pre sque tou t son sang. Nou s avon s d it

dan s l ’un des p réc éd ent s chap i tre s de c e travai l qu
’ i l n ’ exis te po i n t

de s tati s t ique s , même approximat ive s , sur la population de no tre
terr i toi re au débu t de l a guerre de T rente An s . Encore mo i n s a- t

on songé à en dre s s er un tab l eau d
’en semb l e

,
alor s que c e l l e - c i eu t

p r i s fin . Nou s trouvon s c ep endant dan s l e s donnée s des r egi s tre s

1 . Lettre de M oscherosch à S amuel Gloner, du 24 octobre 1640, aux
\ rehives de S aint-T homas , reprodu i te par T . G . Roehrich d ans ses M i tthei

lungen, I I , p . 154 .

2 . Kiefier, Geschichte d er Gemeinde Ba lbronn. S trassburg, 1894 , p . 336 .

3. Cela faisa i t francs d e notre monna ie . Auss i d e tou tes petites
local i tés ont-elles, en 1 649 , des d ettes consid é rables . Ge ispolshe im flo

rins , Boersch 3,436 1ivrcs p fenn ig, etc . G .

4 . Nous aurons a parler d e ces S a tis/ à ct ionsgelder suédois d ans un d e
nos chapitres subséquents .
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5 hab i tan t s malad e s à Preu schdor f ; tout l e ba i l l i age de \Vœr th ne

comp te p l u s en 1640 qu e vingt h ab i tan ts‘. En 1639 ,
i l n ’y a p l u s que

troi s p aysan s à Pr i ntzh e i
‘m 2

,
un s eu l à Hattmatt ; c

’ e s t lu i qu i cu l
t ive les troi s s eu l s champ s de l a ban l i eue qu i n e soi ent po in t en
j ach ère s 3

; à l mb sh e im ,
i l y a encor e 2 hab i tant s à Kirwiller

au s s i 5 . A E rno l sh e im
,
en 1644

,
on con state encor e la pré s en c e de

c inq hommes e t de d eux femmes veuve s
,
l ’une vi e i l l e

,
l ’autre

j eune e t malad e
,
ayant é té vio l ée l ’an d ern i er par des so ldat s de

pa s sage . E l l e a un p e ti t en fan t e t pas d e p ère pour lu i 6 A Ob er
mod ern

,
de 1636 à 1650

, pas un enterrement ; i l n
’y a p lu s per

sonne au vi l lage ’ . A Wi s sembourg,
i l n ’y ava i t p lu s , à la fin d e l a

guerre , que 140 bourgeo i s“ !
Le s t erre s cathol ique s de la Bas s e-Al sac e , n e son t pas mo i n s

ru inée s que les t err e s lu th ér i enne s . Le r égis tra teur de l a chanc e l l er i e
ép i s copal e , Nico la s Voge l , é cr i t à la date du 6 févr i er 1638 : Le

bai l l iage de Rei ch shoffen est ab so l ument ru iné e t n ’e s t p lu s
Le bai l l i age d e Sch irmeck e s t t e l l ement ab îmé , et p erp é tu e l l ement

parcouru par les part i s ennemi s , qu
’ i l est comme mort (a usgestorben)

et que p er sonne n e saura i t s
’y é tab l ir avec s écur i té Le bai lliage_

de

Mar cko l sh e im est égal ement tou t à fa i t ru iné e t p er sonne ne sau
ra i t y d emeurer san s A Boer sch

,
on compta i t en 1632

p lu s de 200 bou rgeo i s i l y en a 65 en 16 49 ; l a p et i t e v i l l e d
’

Erstein

en avai t 2 74 en 1628 ; il lu i en re s te 1 17 en 1649 ; le r i c h e vi l lage -de

Gei spol sh eim n
’ en a p lu s , à cetté date ,

_ que 156 sur 230 qu
’ i l s

é ta i en t ver s 1630; à C hat eno i s , i l s é ta i en t , avant l a guerre , 260bour
geois : on en comp te à la fin 37 , p lu s 4 s ep t vi l lage s du
Com te -Ban

,
dan s l e val de Villé

,
comp ta i en t encore en 1649 eu

s emb l e 2 5 bourgeo i s ; il y en ava i t d eux à Neukirch un à Hirtzel
bach , uneveuve à T i effenbach ; à Saint -Maur i c e , tou s sontmorts

“

Dan s la Hau te -Alsac e
,
l a s i tua t ion n ’ e s t guère d i ffé rente . A Col

mar
, dès 1633, sur bourgeo i s qu

’ ava i t l a v i l l e en 16 18 , onn
’

en

Kiefer , Op . c i t . , p . 374 .

I bid . , p . 57 .

I bid . , p . 84 .

I bid . , p . 93.

I bid . , p . 97 .

Rapport du prévôt Hans D uwal . A rch. Basse -A lsace , E . 1479 .

R athgeber , Ha na u , p . 121 .

W . R oehrich , M i tthe i lungen, I I , p . 173.

U nder tha eniger Ber icht wie es m i tt dcr leo/zen S tifl
‘

t S tra ssburg
beschaj fen. A .B .A . G . 198.

10. A rch. Basse-Als . G . 1740.

11 . I bid .
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comp te p lu s que 800,
e t sur c e ch iffre , i l y a 200 pro lé ta ire s e t 100

veuve s A Guebw i l l er , qu i po s séda i t encore 32 1 bourgeo i s en

décembr e 1633, i l n
’y en a p lu s que 164 , en j u illet 1657 , aprè s

b i ent ôt dix an s de pa ix A Ammer s chw i hr
,
i l y avai t avan t 1632

,

70bourgeo i s i l en re s te 14 3
. A Sou l tz , i l est mor t , du 28 août 1633

à la fin de l ’année , 336 p ersonne s , dont 1 48 en fant s , alor s que la
mor tal i té ord ina ire é ta i t d e 40 p er sonne s l e s année s précéden te s
Aus s i n ’y a—t—il p l u s d an s la vi l l e , en 1634 , que 3 a 4 fami l l e s . Dan s
la val lée de Sain t—Amar i n , Un re l evé fa i t “

par l e pr i nc e - abb é de

Murbach , suz erai n du val , en 1650, p ermet d e constater que les

tre i z e paro i s s e s qu i s
’y trouvent n e comp ten t p l u s que 1 17 bour

geois e t 31 1 en fant s i l y a des v i l lage s , comme M almer sbach e t
B i t s chwi l l er

,
aujourd ’hu i s i florissants

, qu i n e comp t en t p lu s que
2 011 4 bourgeo i s . Dans la vi l l e de Sain t—Amar i n e l l e -même

,
i l n ’y

en a p lu s que 13,
ave c 44 en fan t s

,
r e ste s de fami l l e s d i sparue s

M ême à l ’ extrême sud du p ays l e s effet s de l a gu erre s e font s entir
ave c l a même inten s i té . En p rè s de c inq année s , de 1633 à 1637 ,
la vi l l e de Bel fort ne reço i t que trois nouveaux bourgeo i s , alor s que
pour l e s année s sub s équentes , quand l

’

oc cupat ion fra nça i s e e s t
défini t ive (1640 l a moyenne est de qua tre ré c ep t ion s par
année 6

.

S i la générat ion qu i viva i t alors a é té s i crue l lement dé c imée

par l a guerre de Trent e Ans , c e l l e— c i a p eu t— ê tre en des effet s p l u s
d é sas treux encor e pour l e s générat ion s à ven ir . En effe t

,
l a nata

l i té ne d im inue pas s eu l emen t dan s d e l arge s propor t ions ; à cer

ta in s moment s e t d an s c erta in s m i l i eux , e l l e paraî t s
’

araêter tou t à
fa i t . La vi ta l i té d e l a rac e s ’é te i nt au mi l i eu des tourment s et des
anxié té s continu e l l e s . San s doute

, pour par l er sur c e tt e mat i èr e
ave c une ent i ère a s suranc e

,
i l faudrai t proc éd er d

’abord au d é

pou illement sys tématique des r egi s tre s paro i s s i aux de l ’époqu e ,
pour autant qu

’ i l s sub s i s tent e ncore
,
mai s l e s que lqu e s ch i ffre s que

nou s avon s pu réunir
, et qu i s e rappor tent au sud comme au nord

et au c ent re de l
’

Alsace
, pourront toujour s s ervir d

’ i nd i c at ion s
probab l e s . A \Vesthoffen

, par exemp l e , 011 p eu t d i s t i n c t emen t
su ivre le s efi’

ets de la guerre dan s l a d écro i s sanc e de l a na ta l i té . En

1 . M ossmann, M a tér ia uæ, Revue d
’

A lsa ce, 1877 , p . 445 .

2 . Gatrio, M urba ch, I I , 377 .

3. Note sur J . Ph. S pener , consei ll er de régence a R ibeauvi llé ,
dans le

Bu lletin de la S oc iété belf or ta ine d
‘

ému la tion, 1874 , p . 97 .

4 . Gasser, H istoire d e S ou ltz , dans la Revue d ’

4 lsa ce, 1894 , p . 534- 538 .

5 . Gatrio , M urba ch,
I I , p . 378 .

6 . Bardy , Les S uédois dans le S undga u , Revue d
’

Alsa ce, 1856 , p . 255 .
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1622 ,
l ’année de l ’ i nvas ion d e Mans fe ld ,

i l y a 84 nai s s anc e s ; en
1632

,
nou s en trouvons 73 ; en 1633,

67 . En 1640
,
c ’ e s t à p e in-e s i

l
’

on en re lève 24 A Scharrachb e rgh e im ,
i l y avai t un e moyenn e

annuel l e d ’une qu inza in e de nai s sanc e s durant l e premi er quart du
S i è c l e

,
i l n ’y en a p lu s qu

’une en 1632 ,
une en 1635 , au cune en

1636
,
une en 1637 , e tc .

2
. A E ckwer she im

,
de 1634 à 1646

, on n e
cé l èbr e pas un seu l b ap tême 3 à Sundhofi’

en
, de 1633 a 164 1 , pas

un mar i age A H ir tzbach , d an s l e Sundgau ,
l e curé n ’ a pu pro

c éd er à aucun act e de ca sue l d e 1632 à 1637 à H ir s ingen , v i l lage

p l u s cons idérab l e , i l n
’y a en

,
d e 1636 à 1649

,
n i un s eu l mar i age ,

n i un seu l bap tême s . I l n ’ e st que j u st e c ep endant d e cons tater que
c er ta in e s commune s ne pré s en ten t pas , tant s

’ en fau t
,
d es fluctua

t ion s au s s i marqu ée s . Hür t igh e im , par exemp l e , qui ava i t 2 4 hour

geois en 1606 ,
en a 32 en 1629 ,

33 en 1631 , 27 en 1654 , 34 en 16805

I l n ’y a r i en d ’

é tonnan t d ’ai lleurs à c e que l
’

on ne songeât guère
alor s aux j oies du foyer dome st iqu e , d an s l

’

afi
’

reuse mi sère où s e
trouva i t l a maj eure p art i e d e l a popula t ion al sac i enne . A par ti r de
1634 ,

on p eu t d ire que l a fam ine n e c e s s a de régner dan s l
’une ou

l ’autre région du pays . Dès l e mo i s d e novembre de c e tte année , les
hab i tant s de Hoerd t s e p la ignent à l e ur s e igneur , l e comte d e
Hanau

,
de c e que l a c aval e r i e du rh ingrave , un alhe pourtant !

eû t à ce po i n t p i l lé l eurs grange s , qu
’ i l s n ’ont p lu s eu ,

d epu i s un moi s ,
une s eu l e bou chée de pa i n à manger , s e nou rr i s san t pr i n c ipal emen t
de nave ts ". C

’

étaient encore d es pr iv i légié s , car i l s avai ent au mo in s
un menu nature l

,
sm on trè s suc cu l ent . Le s

-

re l igi e u s e s de Guebwi l l er ,

e l l e s au s s i , qu i s e voya i ent ob l igé e s de partager l eurs mi ch e s en
tranche s b i en m in c e s ava i ent du mo i n s d an s l eur j ard i n des lé
gumes qu

’ e l l e s c u i sa i ent à l ’hu ile
,
à d éfaut de b eurre , e t de temp s à

au tre , quand e l l e s s e s enta i ent trop fa ib l e s , e l le s s e p ermetta i en t
u ne soup e au v i n ‘ En général , dan s l e s v i l l e s onparvena it encore

a fa ire ven i r à grand s fra i s , et grâc e à d es convo i s noc turn e s , forte
men t e s corté s , des c éréal e s e t des far i n e s de Bâl e

,
de L i e s tal ou

de So l e ure , qu
’

on d i s tribuai t en su i t e
,
à bas pri x , aux hab i tan t s

1 . Roehrich, M anuscr i t, 734 , I I .
2 . I d . , i bid 734 , I .
3. I d .

,
ibid . , 734 , I .

4 . I d . , i bicl . ,

5 . F ues, D ie P / arrge/neind en d es [Cantons H irsingen, p . 2 16 .

6 . R oehrich, M anuscr i t
,
734

, I . .I l est vrai que les d ates intermédia ires ,
qu i comprennen t préc isément la grand e crise de 1632 a 1648 , nous font d é s
faut .
7 . K iefer, Pf a rrbuciu p . 179 .

8 . Chronique d es Dom inica ins d e Guebwi l ler , p . 279 .
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toùt c e qu i l e ur tomba i t sou s la main , les
'

rac ines
, l e s feui l l e s des arbre s

e t l e s h erb e s lesp l u s in s ip id e s , quand l e s souri s et l e s rat s furent
d evenu s un menu dé l i c at ‘ quand l e s an imaux crevé s , ra 'vi s
à l

’

équarr isseur ne su ffirent p lu s pour tromper l eur faim comb i en
n

’

y en eu t- i l pas qu i s e ruèr ent aux c imet i ère s
, pour y de terrer les

mort s ou qu i all èrent vol er à la j u st i c e l e s corp s des supp l i ces , su s

p endus au gibe t ? Le brave Franc i s c a in d e Thann , qu i nou s raconte
c e s horreur s ”, a b i en ra i son d ’ affirmer que l e ré c i t s eu l en fai t
dre s s er le s ch eveux sur l a tê t e L e Magi s trat d e Roufl

’

ach fi t
sa i s ir en flagran t dé l i t que lqu e s - un s d e c e s cann ibal e s , qu i nou s
i n sp iren t en core p l u s d e p i t ié que d

’horreur , et l eur s mé fai t s ont
été cons igné s d ans l e s proc è s- verbaux de l a j u st i c e à Strasbourg
m ême

,
i l v eut

,
nou s a s sure un contemporai n , de s i n for tuné s a s s e z

tor turé s par la fa im , pour ab sorb er en cach ette d e la chai r humain e 5
Mai s c et te d ern i ere e t h id eu s e re s sourc e

,
à laque l le d

’a i l l eurs la

p lupart des affamé s n
’ eurent certa in ement pas re cour s , même d an s

l e s ango i s s e s suprême s , ne suffi sa i t pas pour pro téger contre l a mor t
l e s malh eureux errant à travers l e s p la i ne s i ncu l te s et l e s ru ine s de
l eur s vi l lage s dé s er t s . On trouva i t , d it l e chroniqu eur , par tou s les
c hemin s d es cadavre s 6 qu i avai ent encore en bouch e de l

’ herb e ,
que lqu e rac in e , des p e lure s de navet s ; l e s p et i t s en fant s suspendu s
encore au se in de l eurs mère s é ta i en t é tendu s mort s à l eur s c ôté s sur
l e s Tou tes et dan s l e s c hamp s . M alh eur à qu i s e montra i t en pub l i c
ave c un morc eau d e p a in ; d ix ,

vingt , trent e affame s se j eta1ent sur

l u i pour lu i arrach er une s i r i c h e p ro i e C e fut le temp s où l e s
obj e t s come st ib l e s acquéra i ent un pr i x i n s en sé ,

où pour une mich e
de pai n l

’

on céda i t tou t un arp en t d e vigne s , où le be so i n d
’

é tou ffer

l a révo l t e d es app ét i t s exa spé ré s pous sa i t au meur tre Un paysan
sur l a front i ère s ept en tr ional e d e l

’

Alsac e fu t décap i té à Deux
Ponts pour avo i r tué , pu i s mangé d eux en fant s ; prè s de Bergzabern
une j eun e fi l l e de 1 1 ans a s sa s s in e un peti t gar çon de 0 an s et l e fa i t
rôt ir pou r ne pas mou r i r e l l e—m ême d e fa im 9

. I l y eu t des mère s

1 . E in d el ica t essen. T sehamser, Anna les , I I , p . 471 .

2 . D ie a rmen leutt a uf d em. land t , gingen a n d ie tod ten und fra ssen
d a von. (T sehamser, I I , p .

3. T sehamser, I I , 47 1 .

4 . Thea tr um E u ropwum , I I I , p . 618 .

5 . Walter, Chronique, p . 32 .

6 . A l le s tra ssen [ agen coller tod ten lent/zen einige ha tten nOch gra ss ,

wur tslet , r ubschrc lf ten im ma u l und wa ren tod t . (T sehamser, I I , p .

7 . T sehamser, I I , p . 469 .

8 . I d . , ibid . , p . 472 .

9 . Le ttre de Venator dans J oannis M iscellanca , loc . c i ta t .
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qui égorg
èrent l eur s propre s en fant s pour apa15 er l a torturé d e

’

l eurs entrai l l e s ‘. Au mo i s de j anv i er 1637 , 1a fi l l e du pa steur Steffen
de Munw i l l er , mar iée à un bourgeo i s de R égu isheim ,

dévora i t a in s i
son bébé de tro i s an s
San s doute la cr i s e de 1637 à 1638 ne s e répé ta plus avec une
acu i té pare i l l e ; mai s l e r e s sor t des âmes é ta i t br i sé . Le s survivan ts

,

aprè s de s i t err ib l e s épreuve s , n
’ eurent p lu s r i en de c ett e « joi e de

v ivre s i i nt en s e au KVI e s i è c l e . I l s traînèren t désormai s l eur
exi s tenc e p lu tô t qu

’ i l s n e la vé curent . Un d é ta i l a s surément in s i

gnifiant en lu i -même , mai s b i en c arac tér i s t iqu e pourtant m
’a frappé ;

on nou s raconte qu
’aux a l entour s d e 1648 p ersonne parmi le s hab i

tant s du vi l lage de Balbronn ne voula i t p lu s t en ir auberge ; trop
pauvre s pour en fournir l a cave , i l s s e s en ta i en t même trop pauvres

pour l a v ider . I l fa l lu t qu
’une autor i té paterne l l e menaçât la com

mune d ’une amende de v ingt—trois l ivre s , s i dan s l a qu inza i ne on

n
’

ouvrait pas un d éb i t ave c un fond s d
’

au moi n s d eux mesure s de
vin en cave Et c e l a dan s unpays de vignob l e s , où l e c ul t e de l a
d ive boute i l l e fleurissait j ad i s, e t d eva i t r efl eur ir b i entô t ave c un
rare entra in !
I l s erai t d ’ai l leur s erroné de cro ire que tou te s c e s afi

’

reusesml seres

n
’

atteignaient que l a population c iv i l e des pays
‘

oc cupé s ou conqui s .
Les soldat s au s s i , même l e s vai nqueur s , p éri s sa i ent b i en souven t e n
mas se , v i c t ime s d e l eur s i n s t in c ts d estruc teur s , de l eur s spo l i at ion s
e t de l eur s i nc end i e s . Par fo i s l e s paysan s , pouSsé

’

s à bou t , s e
ruai ent sur l e s maraudeur s i solé s , ou sur l e s dé tach ement s mo in s
nombr eux de l eur s tourmenteur s , l e s a s sommai ent sur l e s grande s
route s ou les a s sa s s ina i ent p endant l eur sommei l ‘. Plu s souvent l a
famin e et l a contagion en en l eva i en t des nombre s effrayant s . Lors

que les l mpér i aux de Gal la s évacu èrent , en 1635
,
l eur s quart i er s

d
’h iver de Weyer she im , entre S trasbourg e t Hagu enau , i l s y aban
donnèrent p lu s d e 500 homme s mor t s ou mouran t de l a p e s t e ou

de fa im 5
. Quand c e s mêmes l mpér i aux , refou lé s de l a Lorrain e ,

desc end irent vers Savern e en novembr e 1 635
,
l eur s troup e s sou f

frirent crue ll ement dan s les pas sage s des Vosge s . Les femme s des
soldat s

,
nou s dit un témo i n ocu la ire

,
Thomas Carve

,
aumôn i er d ’

un

1 . T sehamser, I I , p . 469. S u ltzma tter Tha lbuoeh , dans l ’A lsa tia d e
1872 , p . 200.

2 . Chronique d e la D ouane de Colma r , Revue d
’

A lsa ce, 1876 , p . 273.

3. Kiefer, Ba lbronn, p . 42 .

4 . Lettre de S ai nte—M arie—»aux-M ines, 8 septembre 1636 . (Arch . Haute
A lsace , E .

5 . M erian, Topographia , p . 67.
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régiment ir landa i s , abandonna i en t l eur s en fant s au bord du chemin ,
pour n e pas ê tre témo i n s de l eur agon i e l e s soldat s eux—même s

,

épu i sé s par l a fa im , tombai ent i nan imé s dan s la n e ige , e t quand les
band e s en re tra i te rencontra i ent des corp s de ch evaux ou de bœu fs
cr evé s , e l l e s s e préc ip i ta i en t sur c e s c harogn e s pour raviver l e d er
n i er sou ffl e de vi e qu i menaçai t de s

’

é chapper Quand l a grand e
famin e de 1636 sévi t dan s toute la prov 1nce , l e s troup e s d

’

occupa

t ion , dan s l a Hau te—Alsac e s urto
‘u t , pas sen t par l e s même s épreuve s

e t l e s même s ango i s s e s que l e s bourgeo i s e t l e s paysan s Et nou s
n e par lon s pas i c i d e s i tuat ion s exc ep t ionnel le s , d e c e s i ège de Bri
sac h

,
en 1638 , par exemp l e , où l a d é tre s s e pou s s a i t l e s so ldat s au

cann iba l i sme , où
,
en un s eu l jour , hu i t p et i t s garçons d i spara i s

saient san s l a 1s s er d e tr ac e s où des cadavr e s en fou i s d epu i s p lu
s i eurs jour s é ta i ent dé terré s par l e s affamé s , où l e s d é l i nquant s au
cachot broya i ent de l eur s d ent s les p l âtras des mur s , pour es

sayer de tromp er l eur faim ,
où des pri sonni ers de guerre eux-mêmes ,

malgré l a cra in te de j u ste s et t err ib l e s r epré sa i l l e s , ont é té dévoré s

par les soldat s chargé s de les gard er “

1 . Carve , I tinera r ium , p . 156 .

2 . T sehamser, I I , p . 468.

3. Carve , I tinera r ium , p . 299-300.

4 . Les feui l les volantes du temps , le M ereure /
‘

rança cs , le Thea trum E u

r0pœum ,
sont rempl is de dé tai ls lamentabl es à. ce su j et . La p lupart sont

réunis dans l ’ouvrage d e Rossmann et Ens , Geschichte d er S ta d t Breisa ch,

F reiburg 1851 ,
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Turckh e im
,
Munster , Murbach , Guebw i l l er , Thann , Bo l lwi l l er ,

Oberb ergh e im_ ,
Hohlandsberg, Mas s evaux , l e Hohkoenigsbourg,

d evai ent ê tre oc cupé s par l e s troup e s royale s , à cond i t ion qu
’

on y
re sp ec tera i t l e s droi t s de l

’

Empire et la l ib er té des E tat s a l l ié s , qu e
tou s l e s al l ié s de l ’U nion prote s tante pourra i ent égal emen t s e re t i
r er dan s ces . p lac e s , à cond i t ion enfin que l e sd i te s p l ac e s re st e
ra i ent au m ême é ta t pour fa i t d e re l igion e t de pol i c e et s era i en t
rendue s à l a pac ificat ion de l

’

Allemagne ,
à chacun s e lon l e cont enu

du traicté ‘ Le 10—20 oc tobre , l e ré s id ent frança i s
,
Melch ior d e

l
’

I sle
,
avi sa i t en conséquenc e l e margrave Gui l laume de Bade , com

mandant l e s troupe s impér i a l e s dan s l a Hau te -Alsac e , que l e s

p eup l e s de c e tt e provinc e ayant recogneu l a douc eur et seureté don t
jou i s s ent c eux que l e Roy trè s honore de Sa prot e c t ion
avai ent cru ne pouvo ir en aucune façon mi eux pourvo ir à l eur
sa lu t e t à l a conservat ion de tou t l e pays qu

’ en ayant re cour s à
icelle . C ’e st pourquoy ,

ajou ta i t—il , Sad i t e Maj e sté l e s a reçeu en sa
royal e prot ec t ion j u sque s à un e p ac ifica tion général e en Allemaigne ,

san s
,

sur c e moyen , préj ud i c i er en au cun e façon - aux dro i t s de
l
’

Emp ire , ny aux franch i s e s e t pr iv i l ège s des p eup l e s
I l offra i t en même t emp s un e e sp èc e de garanti e aux vi l l e s impé

r iales d
’

Alsace , en l eur donnan t l e 13—23 oc tobre une d éc larat ion

por tant que l a protec t ion frança i s e n e d evai t nu ire en r1en n1 préj u
d i c i er à l eur imméd i ate té enver s l ’Empire ”. Lou i s X I I I r e fus a

.
de

ratifier l ’arrangement d e Franc for t , d éc l arant qu
’ i l n’

entendai t

po in t t en ir l ed i t tra i té , comme ayant e sté faict s an s ord re et san s

pouvo ir de Sa Maj e sté , e t qu
’ i l d ésiroit remettre les su sd i te s p lac e s

(de Co lmar ,
Benfe ld e t autre s , dan s l

’

Alsace) entre l e s main s de s e s
confédéré s , pour l e s gard er à l

’ aven i r , comme i l s ont faict par l e

pas sé ‘ On a p en sé que l
’

ob l igat ion de garant ir l
’ exerc i c e du c u lt e

prote s tan t à Co lmar , Schl e stad t , etc .
,
fut pour que lque chos e d an s

c e re fu s . I l e s t p lu s probab l e c ep endan t que l e mot i f pr i nc ipa l de
c e tte dé c larat ion en apparenc e s i dé s in tére s sée , fut l a répugnanc e
du souvera in comme du min i s tre , à i n s érer d an s une p i è c e offi c i e l l e
une reconna i s sanc e au s s i formel le des dro i t s de l ’Emp ire ,

a lor s

que tou t l e poid s de l a d é fen s e de l
’

Alsace a lla i t pourtan t r e tomber
sur l a Franc e , l e s Su édo i s é tant d é sormai s inc apab l e s d

’

y concou

1 . M osmann, M a tér ia uæ, Revue d
’

A lsa ce, 1878, p . 232- 233.

2 . Revue d
’

A lsa ce, 1878 , p . 287 .

3. M eyern, A c ta p a c is Westpha l icœ , IV , p . 715 .

4 . Lettres d e Richelieu , VI I I , p . 96 .
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r ir pour l eur par t
‘

. Comme on l ’a for t j u s tement fai t r emarqu er
déjà , Riche l i eu aura i t de beaucoup pré fé ré re c evo ir les vi l l e s al sa
c iennes comme une conquête , cédé e par la Suède , que comme d es
al l ié s confiant s ou des c l i ent s à ménager ”.

C e qu i prouve b i en que Lou i s X I I I ne songea i t pas sér i eu s emen t
à déc l in er la tâc he d ’

oc cup er et de défendre l ’Alsace , c
’ e st qu

’ i l
s igna , que lque s s emaine s p lu s tard ,

avec les envoyé s de l ’U nion d e
Hei lbronn , l e doc teur Loeffl er et Stre iff de Lauen s te in

,
le tra i té

du 22 oc tobre — 1 ‘—
’ r novembre 1634 , qu i porta i t à son paragraph e

onz i ème Le pays d
’

Alsace
,
en- deça du Rhin , so i t m i s en d épô t

et en l a prot e c t ion de Sa Maj e sté , avec l e s p l ac e s et vi l l e s qu i en
dép end ent , qu

’ i l s (l e s Su édoi s ) ont pr i s e s à l eur s ennemi s , e t spé
c ialement Ben fe ld e t Sch le stad t . Le s garni sons que Sa Maj e sté eta
blira è s d i t s l i eux , lu i prê teront s erment et aux con fédérez . Mai s
c et abandon ne s era effec tué qu

’au moment où l e roi d éc larerai t
ê tre en é ta t d e rup ture avec l

’

Emp ire . L ’

oc c upat ion de Br i s ach
é tai t égal ement prévue , d

’accord avec l e s con féd éré s
, par le para

graph e douz i ème‘. L
’

émoi fut grand en Al sac e , lorsqu e la nou
vel l e du trai té s ’y répand i t , e t c er ta inement l e s homme s pol i t iqu e s
un peu p er sp i c ac e s y entrevirent , à ce moment même

,
l e s '

proj et s
d

’

annexion,
s i non imméd i at s , du mo i n s futurs . On veu t empor ter

l e s p lac e s d
’

Alsace s ans cond i t ions
,
é cr iva i t a lor s sagementM elchior

de l
’

I sle au maréchal de La Forc e , mai s c e n
’ e s t pas l e moyen de

gagner le cœur de c e s p eup l e s‘. Au ss i s e produ i s i t- il partout
comme un mouvement ins t in ct i f d ’ adhé s ion à l ’arrangement que

négoc i ai t a lor s l
’

é l ec t eur J ean -George s de Saxe avec Ferd inand I l ;
Strasbourg. lu i -m ême semb l a i t d i sposé à renouer avec l ’ empe reur .

En Franc e
,
on ne se m épr i t pas sur ces d i fférent s symp tômes , et le

par t i de l a po l i t ique p rud ente e t avi s ée l
’

emporta dan s les conse i l s
du roi . L e 1 er août 1635 ,

l e s ecré ta ire d ’

Etat L éon Bou thillier
,

s igna i t ave c Mogg,
l
’

envoyé d e Co lmar ,
le tra i t e de Ruei l

,
rat ifié l e

l endemain à Chanti l ly
,
tra i té par l eque l l e roi rec evai t la vi l l e impé

1 . La lettre de b lâme ad ressé e à M elchiord e l
’

I sle semble bien justifier
cette man ière de voi r, car elle lu i reproche d ’avoir accepté d ans ce trai té
d es cond i tions si d é savantageuses e t rid icules qu ’ i l n ’est pas possible de
croire qu ’ elles eussent é té accepté es par ceux mêmes qui n ’auraien t point
d

’ affection pour la F rance . (Lettres d e R iche l ieu , VI I I , p . 97 . L
’

éd iteur
n’a pas m is d e dates précises à. ces d eux documents

,
mais i ls son t certaine

ment d ’

octobre
2 . M ossmann

, Revue d
’

A lsa ce , 1879 , p . 259 .

3. D roy sen , F orschungen sur d eutschen Geschichte, t . X X VI , p . 368 ,
et

Revue d
’

A lsa ce, 1878 , p . 467 .

4 . Lettre du 24 novembre 1634 . Revue d A lsa ee, 1878 , p . 468 .
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r i a l e en sa prot e c t ion ju squ a la pac ific at ion général e , laqu el l e arr i
vant

,
e l l e s erai t rem i s e en l etat , comme avant l e s troub l e s d

’

Alle

magne de 16 18 . En att endant , i l l u i maint i endra tou s s e s p r iv i l ège s
e t immuni té s

,
e t n’

entreprendra aucun e innovat ion dan s l e gouver
nement de la v i l l e . La pol i t ique app l iqué e à Colmar d evai t par l a
forc e d es cho s e s s ’é tendre à tou s l e s au tre s terr i to ire s d e l a pro
vinc e

,
e t l a con s igne offi c i e l l e , donné e aux généraux comme aux

d ip lomate s , fut de ménager , autant que pos s ib l e , l e s popu lat ion s
al sac i enne s‘. C e s ordre s , i l e s t vra i , n e fu rent pas toujour s su ivi s ,
e t Mogg,

dan s un p lac e t pré s enté par ordre de ses commettant s à
Ri ch el i eu

,
en 1638 , s e p la igna i t d e c e que M . de M ontausier

,
l e

gouverneur de Colmar , s e crovait en Franc e , où tou t rel ève du

gouvernement , e t ne songea i t pas qu
’ i l ava i t affa ire à une v i l l e de

l
’

Empire , p lac ée sou s la prot ec t ion de l a Franc e par un tra i té 2

I l n ’ e s t pas douteux que l
’

Alsace
,
du mo in s l ’Alsace prote s tante ,

n
’

eû t ac cu e i l l i ave c sat i sfac t ion la créat ion du landgravi at terr i tor ia l
d

’

Alsace , prom iS par Lou i s X I I I 51 Bernard de “
’

e imar
,
en récom

p en s e de s e s s ervi c e s . I l e s t p lu s que douteux que l e duc , même
con stamment v i ctor i eux , eû t ob tenu j amais l a réal i sat ion de c e s pro
mes s e s

, pu i squ e c
’ e s t encore du vivan t de Bernard que l e ro i

nommai t (l e 2 4 mai 1639) un intendan t de la j us t i c e
, po l i c e ,

finance s et v i l l e s en la Haute e t Bas s e—Al sac e C ela i nd iquai t b i en
un e organ i s at ion c ivi l e , tou t au mo i n s provi so ire , des terr i to ire s
oc cupé s , e t quand l e conquérant de B r i sach eut été bru squement
en l evé par l a malad i e , l e 18 j u i l l e t 1639 l a Franc e n

’ eu t p lu s à
c ra ind re qu

’au cun e infl u enc e pol i tique put contrecarrer dé sormai s ,
avec quelque chanc e de suc c è s , sa propre influencé en Al sac e . I l
importa i t s eu lement d e s e mettre d

’ac cord ave c les al l ié s de Suède .

En r e l i san t ave c attent ion la l e ttre adre s sée par Lou i s X I I I 51 Col
mar , l e 13 mai 1639 ,

l e ttre é cr i t e pourtant pour calmer l e s appré

hensions“ légi t ime s du Magi s trat , on con state qu
’ e l l e conti en t des

parol e s a imab l e s , mai s aucun rapp e l d es cond i t ion s du tra i té d e
Ruei l , aucun e i nd i c ation au s s i pour l

’avenir
,
s inon l ’as suranc e que

1 . « A u l ieu de favoriser les habi tants des vi l les d
’

A lsace , et d
'
exci ter

leur affection, écrivait sévèrement le roi a M elchior d e l ’ I sle , votre procéd é
à leur endroi t et vos propos en tout ce qu i concerne leur b ien et soulagemen t
sont capab les de les a liéner de mon servi ce . » (Revue d

‘

A lsa ce, 1880, p .

Encore en 1643 d ’ai lleurs on se plaigna i t à. S trasbourg de M . de l
’

I sle pas

sionnément animé contre la S i on laisse encore quelque temps
cet homme en ces quartiers icy , i l est capab le d ’

y ruiner les affaires d u

Roy (Lettre de Bernegger, 9 sept . 1643 . A rchives d e la vi l le , A .A . 1092 .

2 . Revue d
'

A lsa ce, 188 1 , p . 194 .

8 . Le mot est du roi lu i-méme . (Revue d
‘

A lsa ce, 1881 , p .
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qu
’

Abel Servien, l e s d eux hab i l e s d ip lomate s chargé s des i n térê t s
de l a Franc e , p arurent à Munster . Le s p l e i n s pouvo i r s furent
é changé s l e 16 avr i l 16 43 e t c

’ e s t c e tte d ate qu i marque en r éal i té
l ’ouverture des n égoc iati on s d e Westphal i e .

Le s envoyé s d e la re ine régente , Anne d
’

Au triche
,
et de Lou i s X IV

en fant , arr i vai en t à Munster avec des i n s truc t ions généra le s trè s

pré c i s e s réal i s er l e p rogramme favor i des hommes po l i t iqu e s de
l a v i e i l l e Franc e , l

’ ext en s ion d es l im i te s du royaume ju squ
’à la

front i ère du Rh in . Mai s en c e moment
,
Mercy se trouvai t trè s prè s

d e l
’

Alsace ,
et l ’on pouvai t cra indr e qu

’ i l n e réu ssi t à y péné trer ;
i l é ta i t au mo i n s s uperflu d e lu i créer l à-bas des c l i ent s e t des ami s .

Aus s i l e s min i s tre s d e Lou i s X IV renouve l èrent - i l s ave c i nten t ion
,

le 12 mai 1644 , l e tra i té de Ruei l , quoiqu
’

ils fu s sent san s au cun
dou te b eau coup moi n s d i sposé s à en ob s erver l e s c lau se s que neu f
an s auparavant , e t le 7 j u i l l e t 1644 , l e s envoyé s françai s prometta i en t
même à Franc for t d ’

évacu er .à l a pa ix toute s l e s p l ac e s oc cupée s en
Al sac e ‘. La régent e invi ta i t en outr e , d ’une façon pre s sante , l e s
v i l l e s impér i a l e s ,

et l ibr e s de l ’Alsace à s e fa ire r eprés enter à

Munster e t O snabruck . Dè s l ’automne de 1643,
e ll e avai t fai t t en ir

l e s p as s epor t s n éc e s sa ir e s au Magi s trat d e Strasbourg? Dan s sa
m i s s ive du 20 août 1644 , en i n s i stant sur l

’uti l i té de l a pré s enc e de
l eur s d épu té s , e l l e ajoutai t Nou s avons en cor e un e autre r a15 0n
qu i nou s a fa i t dé s irer l a pré s enc e de vos d éputez à lad i t e a s semb lée ,
c ’ e st affin qu

’ i l s fu s s ent sp ec tateur s de l a condu i t e de nos p len ipo
tentiaires

,
e t que ,

voyans par eux mesme s la candeur e t la bonne foy
qu

’ i l s ont ord re d ’ apporter en l eur négoc i at ion , vou s en pu i s s i e z .

cognoistre p lu s asseurement l ’ i nj u st i c e de c eux qu i tâchent de la
d e scri er et de donne r d es impre s s ion s contraire s ‘.

La prem i ère ann ée du Congrè s enfin cons t i tué se pa s sa tout
enti ère en vague s pourpar l ers pré l im ina ire s e t en fe inte s d iploma
t ique s . Le s Françai s vou lai ent exp loi t er l e s con séquenc e s de l a
vi c toire , s i c h èremen t ach eté e , de Fr ibourg,

et les Suédo i s , arr ivé s
j u squ

’ en Moravi e , e spé ra i ent , eux au s s i , que lqu e suc c è s déc i s i f.
Au s s i e s t- cc l e 4 d éc emb re 16 44 s eu l ement

, que l e s p lénipoten ti a ire s
impér i aux remirent aux envoyé s des pu i s s anc e s méd i a tri c e s , au
nonce du pape e t à l

’amba s sadeur d e Veni s e
,
l ’avant -proj e t d

’

un

1 . M eyern, A c ta , 1 . I I . p . 95 .

2 . Les p lénipotentiaires de S trasbourg, le cé lèbre jurisconsulte M arc O tto et
le secré taire Ernest H euss , ne qu i ttèren t la vi l le pour O snabruck que le

15 fé vrier 1645 . (Chronique d e Wenelrer
, p . p . Dacheux, p .

3. Kentzinger, D ocuments, I , p . 281 .
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tra i té de paix , basé sur l e tra i té qu i avai t é té s igné quator z e an s

p
l u s tô t à Ra tisbonne ,

entre Ferd inand I I e t Lou i s X I I I
, peu avant

l e d ébarquement de Gustave—Adolphe . Les que st ion s terr i tor i al e s
n ’y é ta i en t poi nt touchée s ; i l n

’y é ta i t réc lamé n i offer t d ’ i nd emni té s
de gu erre pour p er sonn e . C ’é ta i t a s s ez pour l e r endre inac c ep tab l e

po
ur l e s a l l ié s . C ependan t quand l e s amba s sad eur s frança i s présen

tèrent l eur s premi ère s contre -propos i t ions , l e 2 4 févr i er 1645 , i l s s e
t inrent également dan s des général i té s for t vague s ; l e nom d e

l
’

Alsace n ’y é ta i t même pas prononcé . B ientô t aprè s , Ferd inand I I I ,
découragé par l a p er te de l a bata i l l e de J anlcow itz ,

en Morav i e
,

cons entai t enfin à l a par t i c ipat ion d irec te d es E tat s de l
’

Emp ire au
Congrè s , apr è s avo ir longtemp s déc laré que c

’

é ta i t à l u i s eu l
,

comme à l eur chef commun , de
'

négoc ier en l eur nom . Le s député s
de Strasbourg et d e Colmar , l e j ur i s consu l te Marc O tto et l e gr effier
Bal thasar Schn e ider , qu i arr ivai en t sur c e s entrefa i te s , é ta i en t donc
rendu s à leur po s te au moment Où les débat s s ér i eux et déc i s i fs
a l la i en t enfin s ’ouvr ir ; mai s i l s arr i va i en t égal emen t au momen t Où
l e part i bavaro i s - catho l ique , l

’anc i enne L igue de 1609 ,
craignant un

é cras ement comp l e t , sépara i t sa cau s e de c e l l e d e la ma i son d
’

Au

tr i ch e , et où Maximi l i en de Bavi ère entamai t des pourpar l ers
s ecret s avec la cour de Franc e . C es pourpar l er s s e rappor ta i ent ,
en toute premièr e l igne , au sor t futur d e l

’

Alsace e t l e s repré

sentants des vi l l e s a l sac i enne s n e furent pas longs à s
’ap erc evo ir

que l e sor t de l eur provinc e al la i t s e déc ider ,
non pas en d i sc u s s ion

pub l ique , non pas dan s l e s a s s emb lé e s plén1eres de l a d ip lomat i e ,
mai s dan s l e s cou l i s s e s

, pour a in s i d ire , du Congrè s . Per sonn el
l ement ni O t to

,
n i S chne ider n ’ euren t à s e p l a i ndre de l

’ac cu e i l qu i
l eur fut fa i t par l e s repré s entant s des deux couronne s . S ervien

d i s a i t au bon greffier de Co lmar E scrivez à vos Mes s i eur s que
j
’

auray toujour s l e mesme so i n de Co lmar que d e Par i s , mot à
doub l e entente , qu i ne ras sura i t pas. pré c i sément l e dépu té d e l a
vi l l e impér i al e ‘. Oxen st i erna , de son c ô té

, prot e s ta i t de 1 1ntérê t
que l u i i n sp irai ent s e s core l igionnaire s d

’

Alsace
,
mai s i l l e fa i sa i t

ave c une vi s ib l e t i éd eur . Au s s i dès l e mo i s de mai
,
S chne id er

écr i va i t- il mé lanco l iquement , au sort ir d
’

un entret i en ave c M . d e

Rorté
, ambas sad eur de Franc e en Suèd e L

’

Alsace s e t irera
d iffic i l emen t des main s de la Franc e . M alheur à Colmar

,
à Sch le s tad t ,

à Mun ster
,
et aux autre s vi l l e s

1 . Lettre de S chneid er a M ogg, 23 avri l 1 645 . (Revue d
’

A lsa ce
,
1885 ,

p .

2 . M ossmann M a tér ia ux . Revue d
'
A lsa ce, 1885 , p . 481 .
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Le d imanche 1 1 j u in 1645 , l e s mandata ires de l a COuronne d e
Franc e

,
sor tant enfin de l eur ré s erve cal cu l ée

, p ré s en tèren t dan s
l ’art i c l e X I ’ I de l eur p rojet l e s pr emi ère s r evend i cat ions de dédom
magements terr i tor i aux ; c eux- c i d eva i ent comp enser , pour l e s al l ié s ,
l e s d épen se s de l a gu e rre , les effor t s fa i t s e t l e s per te s éprouvée s .
I l s n e préc i sai ent r i en encore e t au cun t err i to ire n

’

é ta i t nommé .

L
’

é lec teur de Bavi ère , con form ément aux engagement s qu
’ i l venai t

d e p rendre d emanda sur- le— champ à l ’ emp ereur de prendre en
cons idération c e pos tu lat d

’

un d édommagement
,
afin de mettre un

terme aux mi s ère s de tou t l ’Emp ire ,
e t spéc ia l emen t à c e l l e s de son

t err i to ire
,
où l

’

on s e battai t alor s . La vic to ire d ’

Allersheim
, gagnée

par l
’ armée frança i s e

,
l e 3 août 1645

,
et dan s laqu el l e suc comba l e

va i l lan t gén éral bavaroi s Mercy , aura i t dû p rouver à Ferd inand I I I

l a néc e s s i té de prendre en sér i eu s e cons idérat ion l e dé s ir de son

p l u s fid è l e a l l ié . Néanmo i n s le s commi s sa ire s impér i aux réun i s sa i en t
l e s dé légué s des É tat s , l e 25 s ep t embre , pour l eur d éc larer que
l ’ emp ereur ne s e c royai t aucnnément t enu de fournir un dédomma

gement que lconqu e Mai s l e s É tat s de l ’Empire , en part i e gagné s

par l e s envoyé s d e Lou i s X IV ,
ne vou lurent pas encourager c ette

att i tud e pu remen t négat ive , e t répond irent par l e con s e i l de trouver
des formule s d ’

arrangement e t de l e s soumettre en su i te à l eur s . dé

l ibération s . Un seu l d es d é légué s , c e lu i du margrave de Brand e
bourg-Cu lmbach

,
rapp el a que l e roi de Franc e avai t prom is

‘

j ad is de
sauver l a l iber té germanique san s fra i s A c e moment on n

’

ignorait

p l u s à l a cour de Vi enne , au mo in s d
’une façon ab sol u e

, que l l e é ta i t
l ’ é tendue d es pré tent ion s frança i s e s e t on l e s y trouvai t exor
b itantes En l e s commun iquant , l e 2 1 oc tobre , en confidenc e , aux
dépu té s de Strasbourg e t de Colmar , l e comte d e Lamb erg, un des

p l énipot en ti a ire s imp ér i aux , aprè s avoir énonc é l a r evend i c at ion du
l andgraviat , des d ix vi l l e s impér i a l e s , des ba i l l i age s de l

’

O rte

nau
,
e tc .

,
ajouta i t que p er sonne n e se ré s ignera i t ratifier une at

t e inte au s s i forte à l ’ i ntégri té d e l
’

Empire
‘

. Et Schne ider de lu i

1 . M eyern, A cta , t . I , p . 538 .

2 . W . Robdewald ,
D ie A btretung d es E lsa ss an F ra nkreich, Hal le

,

1893, p . 17 .

3. Rapport du comte Ku rtz , d u 4 septembre 1645 .

4 . Revue d
’

A lsa ce , 1887 , p . 11 1 . On n ’avai t pas attendu d ’a illeurs ces
communications offic ieuses pour essayer d e s

’

ori enter sur ce qu i se prepa
rai t d ans le m y stère . Le secré ta ire de S trasbourg, H euss s’é tai t l ié (par
ord re ? ) avec un des sec ré taires du d uc d e Longuev il le , j eune Wurtem

bergeois, nommé S tengl in, et une partie de leur correspondance est con
servée aux A rchives d e la v i ll e (A .A . D ans un b il let de S tenglin

non daté (ma is de ju in 1645 ) , j e lis ce post-scriptum significatif : « J e vous ay
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ab so lumen t 1nsuffisante , T rautmannsdorf part i t pour O snabruck ,
afin de voir s ’ i l pouvai t comp ter éventue l l ement sur l

’appu i j aloux
des Suédo i s ; mai s c eux- c i, ayant égale s p rome s se s pour l eur s p ro
p re s pré t ent ion s de l a par t d e l a Franc e , n e s e montrèrent nul l e
ment d i sposés à fau s s er compagni e à l eur s a l l ié s
C e fut le 7 j anvi er 1646 , que les amba s sad eurs frança i s rem irent
enfin aux m éd i at eur s l a d é c l arat ion d an s l aque l l e i l s pré c i sa i ent

pour l a premi ère fo i s offic i e l l ement l eurs d emand e s . C ette note d i
p lomat ique r evend iquai t comme indemni té de gu erre l

’anc i enne
Au strasie ,

l e s T roi s —Évêché s , la Haute e t l a Bas s e -Alsac e , l e Sund
gau ,

l e Brisgau e t Br i s ach , Ph i l ip sbourg et les quatre s v i l l e s fore s
t iere s du Rhin , Rhe in fe ld en , Saeckingen,

Lauffenbourge t Wald shu t .
Se lon les r ègl e s de l a v i e i l l e mé thod e d ip lomat ique , on d emandai t
b eau coup pour ê tre sû r d

’

en ob ten ir au mo i n s un e p ar t i e . La déc la
ra t ion por ta i t encore que s i l

’

Empire trouvai t bon que l
’

Alsace e t
Ph i l ip sbourg r e s ta s s ent comme fi efs en rappor t ave c lu i , l e roi ac
c epterait c e tte s i tuat ion , pourvu qu

’ i l e û t vo i x dé l ibéra tive aux
d i è te s . Par contre , l e roi s

’

offrait à rendre tou s l e s t err i to ire s oc

cupés a i lleur s par s e s troup e s , T rèves , Mayenc e , Worms
,
Sp ir e et

le r e ste du Palat inat .
I l e s t évid ent que l

’aveu , dé sormai s offi c i e l
, de pare i l l e s amb i

t ions terr i tor i a l e s , deva i t provoquer un d ésillusionnement cru e l au
tan t que s ub i t ch ez c eux d

’ entre les gouvernants en Al sac e qu i
avai ent j u sque - l à nawement rêvé l ’ exé cut ion intégral e d es tra i té s
d
’autrefo i s

,
et l e l angage de Strasbourg s e re s sent i t imméd i a t ement

des alarme s que l e s nouvel l e s p er sp e c t ive s d evai ent fa ire naî tre au
s e in de l a pet i te Répub l ique . Au s s i l e s p lénipoten t i a ire s françai s
é cr i va i ent— i l s au s ecré ta i re d ’Etat B r i enne d ’ empê ch er , p l u s que
j amai s

,
l e s d éprédations de l a soldat e sque en Al sac e , pour ne pas

irr i ter encore davantage l e s e spr i t s dan s c e pays . I l est trè s im

portan t , d i sa i en t - i l s , que l
’

on n e prenne po i n t de mauvaiSe Op in ion
de l a Franc e , en c e t emp s - c i p l u s que d an s tou t au tre , pour n e

po i n t trouver d
’

Opposition à c e qu
’ e l l e pré tend ,

c e qu i e s t d
’a i l l eu rs

a s s e z d i ffi c i l e . Nou s ne d evons omettre de vou s d i re que l e dépu té
de Stra sbourg,

fa i sant ses p la in te s , nou s d it , avec r e spe c t néan

1 . Pour ne pas multipl ier les ci tations à côté de chaque d ate et de chaque
fa it nous rappelons une fois pou r toutes que toutes les donné es de ce chapi tre ,
a lors qu ’elles ne sont pas spé cialement documentées, sont emprunté es au
grand recue i l d e M eyern, les A cta p a c is Westpha licœ, ou au travai l très
comp let et louablement impartial de M . Robdewald , c ité plus haut .
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moin s , que c e commenc ement pourra i t donner su je t à l eu r vi l l e d e

p rendre un mauvai s augur e du vo i s inage des França i s
A la d emande des envoyé s frança i s , l

’ empereur répond i t d
’abord

par un re fu s formel . I l d éc lara que s e s offre s p r im i tive s s era i en t sa

pr ime et u lt ime ob lat ion qu
’ i l n e c éd era i t j amai s l ’Alsace . Le s

ambas sadeurs rép l iquèren t qu
’ i l s é ta i en t aux r egret s de d evoir con

s idérer avan t tou t , en c e tte affa ire , le b i en de l eur propre pays et
i n s i nu èrent qu

’ i l s pourra i ent offr ir un d édommagement p écuni a ire
aux arch iduc s

,
en é change de l eur hér i tage terr i tor i al . Dan s un

entret i en confident i e l , qu i eu t l i eu l e 16 j anvi er 1646 entre Longu e
vi l l e e t l e doc teur Vo lmar

,
au suj e t des p ré t ent ions frança i s e s en

Al sac e
, ce d ern i er , pour t âter l e terrai n , propo s a , comme en pas

sant
,
au duc

,
de sub s ti tu er l e Mi lanai s à l ’Alsace . Mai s l a po l i t iqu e

françai se é ta i t b i en r evenue de l a fo l i e d es imp rese d
’

I ta lia
,
e t Len

gue
'

ville répond i t fro id ement qu
’ i l ne pouva i t s

’arrê ter à con s idérer
une qu e st ion qu i regarda i t un iqu ement l

’

E spagne

Trautmann sdorf imagi na alors d e réunir les dé légu é s des Etat s de
l
’

Empire s iégeant à O snabruck , pour l eu r pos er une doub l e que s
t ion E st-on t enu de d édommager l a France ? S i ou i , e st - c e a s s e z
de lu i offr ir les T ro i s—Evêché s ? I l e spérai t san s doute ob tenir une
répons e négat ive sur l a que st ion pr inc ipal e ; mai s , sur l a p ropo s i t ion
de l a Bavi èr e , on n

’al la pas aux vo i x , e t on s e contenta de d éc l arer ,

de même que les Etat s de l
’

Emp ire r éun i s à Munster
, que l

’

Alsac e

ne d evai t pas ê tre c édée “. L
’

élec teur de Bavi ère
,
sa i s i p eut—ê tr e d e

scrupule s patr iot ique s , avai t en tou t a coup des r egre t s d e s
’ ê tre

engagé d
’une façon trop p ré c i s e , e t ses rep ré s entant s d i s a i en t aux

envoy é s frança i s à Mun ster , que s
’ i l s voulai en t prendr e l a s at i s

fac t ion du Roi en que lque autre endroi t , i l ne s
’y rencontr era i t p eu t

ê tre pas tan t de d iffi cu lté ; qu
’ en effe t l eur maî tr e s ’é ta i t b i en ob l igé

de fa ire obten ir au Roi s a sat i sfact ion
,
mai s non pas pos i t ivement à

lu i fa ire avo ir l ’Alsace De son c ôté
,
T rautmannsdorf par la i t de

sub s ti tu er à l ’Alsace l a Franche— Comté
,
t err e e spagnol e comme l e

Mi lanai s , mai s S ervien n
’ eut gard e d

’ ac c ep ter un terr i to i r e dont l a

1 . M émoires et négoc ia tions secrètes de la cour de F ra nce toucha nt la

p a ie: d e M unster , Amsterdam , 1710, in—fol . , p . 1 .
—Cette atti tud e méfiante se

maintint ; le 17 mars 1646 , Bri enne é crivai t aux plénipoten tiai res, que

« ceux d e S trasbourg au di re d e M . de Vautorte , très é loignez d e ce senti
ment (de confiance à l ’égard du roi ) , ont tesmoigné s

‘

en défier et estre
oñensez de la d emand e que vous avez fai te de l ’A lsace (Négoc ia tions ,

p .

2 . M ey ern, A cta , 11, p . 215 .

3. Rhodewald , p . 28 .

4 . Le ttre d es plénipotentiaires aBrienne , 17 mars 1646 . Négocia tions, p . 120.
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conquê te u l tér i eure é ta i t ab so lument as suré e par s a s i tuat ion géo
graph ique‘, et i l fin i t par dé c larer c atégor iquement que l

’

A l sace

é ta i t i nd i sp en sab l e à l a Franc e pour oppos er une barr i ère à la pu i s
s anc e de l a mai son d ’

Autr iche .

La s i tuation po l i t ique l u i p ermetta i t de hau s s er l e ton. Maximi l i en
de Bavi ère auque l Mazar i n avai t dé c laré que l e r é tab l i s s ement d e
l a pa ix en All emagne , l a cons ervat ion de l a d ign i té é l ec toral e dan s
la mai son de Bavi ère e t l ’acqu i s i t ion d e l

’

Alsace par l a Franc e
é ta i ent cho s e s in séparab l e s et qui ne se p euvent ob ten ir l

’un san s
l ’autre 2 é ta i t gagné à c e moment aux vue s du card ina l e t tâcha i t
d e l e s favor i s er

,
tout en c ac hant encore prud emmen t l e reviremen t de

s a pol i t ique 3 . Dès l e 6 févr i er 1646
,
Mazar i n manda i t aux plénipo

tentia ires que l e s dépê ch e s de Bavi ère a s sura i en t qu
’ i l n e s erai t

pas d iffic i l e de nou s faire ac cord er l e s d eux Al sac e s ave c Br i sach

pourvu qu
’

on s e r e lâchât sur Phi l ip sbourg Le card ina l p roposa i t
même à s e s négoci ateurs de fac i l i t er l a tran sact ion en ac cordant

pour l e s T ro i s -Évêché s , comme pour l
’

Alsace ,
l a continui té des

rapport s féodaux avec l e Sain t-Emp ireromain B i en qu
’ i l s eu s s en t

d éc laré d ’avanc e à d ’

Avaux e t à S ervien qu
’

Impériaux ,
E spagnol s et

Suédoi s , cathol ique s e t prote s tant s , l eur é ta i en t tou s contra ire s
afi n qu

’

on ne l eur fi t poi n t de r eproche s , au ca s d
’

un éch ec pos s ib l e
c e furent donc en défini tiv e les d é légué s bavaro i s qu i propos èrent
aux Eta t s réun i s à Muns ter de céder l ’Alsace à l a Franc e ; i l e s t vra i

qu
’ i l s ajouta i ent que c e n

’

é ta i t pas pour toujours e t que l e s quere l l e s
d e front i ère s e t des guerre s nouve l l e s en Europ e donnera i ent déj à
à l a ma i son d ’

Au triche l ’occa s ion favorab l e d ’

y reven ir l e s armes à
la main Dans un mémorandum s ecret

,
l e Con seil aulique d e

1 . Bri enne é crivai t de son cô té aux p lénipotentiaires qu
’

i l ne fal lait pas
se d épartir d e l ’A lsace , laquel le ne peut pas être comparé e à la F ranche

Comté , parce que la s ituation, la grand eur et la valeur d ‘

un pats a. l
’autre ,

sont toutes d iffé rentes Lettre du 31 mars 1646 . Négoc ia tions , p . 141 .

2 . Rhodewald , p . 32 .

3. Encore en janvier 1646 son dé légué énonçait, fort en dé tai l , tous les
arguments qui m i litaient contre la cession . (M eyern, I I , p .

4 . Négoc ia tions, p . 71 .

5 . I l me semb le , écrivai t—i l le 3 février 1646, que . pour témoigner aussi
en même temps à l ’A llemagne que nou s ne sommes pas gens d émembrer
l
’

Empire a notre profit, comme peut—être ç ’à. é té le bu t d es lmpé riaux de le
fa ire croire (le mot est nous pourrions off rir aussi d e notre côté , dès .

cette heure , de reconna itre aussi bien l ’Empire pour les
'

l
‘

rois—Evêchés que

pour l ’A lsace , pourvu que l ’on d emeure d ’accord d e nous la laisser , afin que .

nos Rois soient d 'autant m ieux reconnus pour princes de l
'

Empire . J e ne
vois, ce me semb le , nu l inconvénient a cela . (Négoc ia tions , p .

6 . Lettre des plén ipotentiaires du 17 mars 1646 . Négoc ia tions , p . 120.

7 . M eyern, Acta , I I I , 6 .
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Franc e deva i t renonc er au Br isgau , a l
’

O rtenau
, aux quatre vi l l e s

forest1eres ,
e l l e la i s s era i t l eur i mméd i a teté à tou s les Eta t s imm éd i at s

ac tue l s de l ’Alsace ; e l l e p rometta i t même le retour de l a provin c e à
l a ma i son d ’

Autr iche , s i la d e s c endanc e mâle , d ir e ct e e t légi t ime
d e Lou i s X IV venai t à s ’ é t e i ndre . On n ’ é ta i t pas encore prè s d

'une
enten te

, pu i squ e pré c i s ément l e 14 avr i l , Mazar i n é cr iva i t à Longue
vi l l e L e Sungan do i t s u ivre l e s d e st iné e s de l

’

Alsace d an s
l aqu e l l e i l est compr i s . I l fau t déc l arer au s s i qu

’

on n e se contentera

pas des d eux Al sac e s , san s l e Br isgau e t l e s vi l l e s fore st i ère s .
On do i t ê tre a s suré que l a Franc e ne prendra i t pas, pour sa sat i s
fac t ion , des cho s e s qu

’

on pourra i t luy os ter en quatre jours La
contre -p ropo s i t ion frança i s e maintena i t donc la d emand e de Br i sach ,
exigea i t que l e dro i t de pos s e s s ion s

’

é tend i t éventu el l ement à tou s
l e s pr i n c e s de l a ma i son royal e et pré sentai t d es obj e c t ion s contre
le montant d e la somme d emand ée ’ . Fe rd inand fi t répondre , l e
2 4 avr i l

, que p lutô t que d
’abandonner B r i sach , i l pré férera i t rompre

l e s négoc i at ions , et les ambas sad eur s de r ipost er qu
’ i l s é ta i e n t

p rê t s à continu er l a guerr e encor e c ent an s , p l utô t que de rend re
c ette p lac e fort e .

On p en s e b i en que c e s négoc i at ionspart i cu l i ère s , qu i malgré les
menac e s ré c iproque s de rup ture lai s sa i ent pré sager c ep endant une

p rochaine entente ‘, furent b i en tôt connu e s des autre s membre s du
Congrè s , et provoquèr ent ch e z eux une émot ion profond e , surtou t

parmi l e s prot e s tant s , p er suad é s qu
’ une fo i s é tabl i s en Al l emagne ,

l e s França i s as s i s tera i ent le part i c atho l iqu e ". Part i c u l i èremen t ,
d it l a dépêch e à B r ienne , exp éd ié e l e 19 avr i l 1646 , c eux de Stra s
bourg s

’

y i ntére s s en t fort et y veu l ent au s s i i ntére s s er l e s v i l l e s
impér i a l e s , a c au se de c e l l e s qu i s e trouven t en Al sac e , auxque l le s
i l s donnen t à entend re que ces v il l e s é tant sou s la prote c t iondes
França i s , i l s l eur ô t e ront l eu r l iberté et en u se ront comme i l s ont

. 1 . C
'est -di re que Brisach rend u à l

'

Empire , permettrait d ’envahir
toute heure l ’A lsace . Lettres d e M a za r in, é d . Chernel, I I , p . 740.

2 . Le mé d iateur vén itien , Contarini , gourmandai t v ivemen t les envoyés
frança is sur cette lésinerie . A vec sa prompti tud e et l iberté accoutumée,
(il ) s'est mocqué d e notre pla inte e t a d it qu ’i l y avait d eux cens ans qu ’au
cun ambassad eur français n ’avolt envoy é à son maitre trois provinces d ans
une dépêche , comme on fa it au jourd ‘

hu i . Le ttre d es p lénipotentia ires ,
19 avril 1646 , Négoc ia t ions , p . 150.

3. \I azarin é tai t si convaincu d
’

un accord final qu ’ i l chargeai t d és le
23 ma i , d e Vautorte d e réun ir d es rense ignements d é tai l lé s sur les

domaines e t au tres d roi ts appartenant aux archiducs en A lsace . (Lettres de
M a za r in, I I , p .

4 . D épéc l1e d u 19 avril 1646 . Négocia tions , p . 150.
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fa i t de Metz , Tou l et Verdun ‘.

‘Le s vi l l e s impéri ale s n
’avai ent

c erte s pas be soi n des exc i tat ion s d e Stra sbourg, pour ê tre anxi eu se s
et effrayé e s . C ’es t ave c une con sternat ion p rofond e que l e député
de Co lmar

,
un in stant ra s suré

,
comme nou s l ’avon s vu p lu s haut ,

annonc e à son b eau —frère Mogg que l e s França i s é l èvent d erech e f
d es pré tentions sur l

’

Alsace ent i ère ”. L
’

émo i fut encore b eaucoup
p lu s v i f quand les méd i ateur s communiq uèrent l e t exte m ême de l a
demande françai se

,
l e 29 mai 16 46 . La Haut e et Bas s e—Al sac e

,
l e

Sundgau d evai ent d emeur er au roi e t à l a couronne de Franc e
,
à

perpétu i té . Le s évêqu e s de Strasbourg e t de Bâle , et les vi l l e s d e
Strasbourg et d e Bâle é ta i en t l e s un ique s Eta ts de l

’

Emp ire qu i d an s
c e proj et fu s sent nommément execptés de l a c e s s ion , e t Schne id er
s
’

écria it non s an s ra i son : U nius ex c lusio est a lter ius inc lus io “ !

De son cô té , l e Magi s trat d e Co lmar écr iva i t ave c une ind ignat ion
à p e in e contenu e , à M . d

’

Erlach
,
l e gouverneur de Br i sach Vo i l à

donc à quo i abou ti s s ent c e s prome s se s de re sti tu tion qu
’

on nou s a

prod igu ée s , à r i e n qu
’

à nou s d i s tra ire de l ’Empire ,
à nou s dépou i l l er

des l ib er té s qu
’ i l nou s proc ura i t , à nou s rédu ire à l a cond i t ion de

suj et s d ’une autre pu i s sanc e , en dép i t des as suranc e s d es min i s tre s
e t des tra i té s ‘!
Pour s ’as surer au moin s de l etendue des malh eurs futurs de s e s
conc i toyen s

,
l e bon Schne id er imagi n e de par l er à M . d

’

Avaux d e

c e s négoc i at ions , gard ée s encor e offic i e l l ement s e crè te s , comme d
’

un

faux bru i t
,
i nventé par l e s ennemi s d e la Fran c e . Le d ip lomate int er

rogé lu i exp l iqua for t ob l igeamment que l e roi ne vou la i t pas pos séd er
les Colmar iens et l eurs a l l i é s

,
l e s au tre s vi l l e s impér i a l e s d

’

Alsace
,

au même ti tre que l e s pays autr i c h i en s . I l s r e s t era i en t des Eta t s
l ibre s

,
comme i l y en a p lu s i eur s en Fran c e e t pour l e lu i

prouver , i l lu i c i ta , avec un parfa i t ap lomb , l e Langu edo c dont l e s
Etat s venai ent de re fu ser des sub s id e s a l a couronn e 5 C ette
le çon d ’h i s to ire

, quelque cap ti eu se qu
’ el l e fû t

,
n e produ i s i t que peu

d
’ effe t sur l e greffier - synd i c de Co lmar et sur s e s compatr iot e s , car ,
l e 14 j u i n 1646

,
l e Magi s tra t écr ivai t à son envoyé de r edoub l er

d
’ effor ts auprè s des Etat s pro te s tant s d

’

Allemagne pour évi ter c ett e

1 . Négoc ia tions , p . 150. La correspondance de la vi l le de S trasbourgavec
son secré taire Ernest H euss , d ’

octobre 1645 à octobre 1646 , se trouve aux
A rchives de la vi l le , AA . 11 18 . M ais les pièces les plus importantes pour
notre suj et . conservé es aux archives sont au fascicu lus punc to satisfac

tionis gallicæ, AA . 1138

2 . Lettre du 26 mai 1646 Revue d
’

.A lsa ee, 1888 , p . 200.

3. Revue d
’

A lsa ee , 1888, p . 205 .

4 . Lettre du 8 j u in 1646 , Revue d ’

A lsa ce
,
1888 , p . 202 .

5 . Revue d
’

A lsa ce, 1888 , p . 203.
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cata s troph e . De que lqu e cou l eur qu
’

on p e igne l e s proj et s de l a
Franc e , é ta i t- i l d it dan s c ette l et tre , i l s n e vi s en t qu

’

à nou s arrach er
à notre l iberté

, pour nou s rédu ir e sou s une dominat ion trop

Pendant c e t emp s , B r i enne , prenan t occa s ion d
’un e commun i

c at ion nouve l l e des méd i at eur s , qu i ava i en t suggér é d e donner le
Sundgau e t l e Brisgau au duc de Bavi ère , afin d e content er tou t l e
mond e

,
r epou s sa i t , i l e st vra i , l

’ idée d ’abandonner quo i que c e fû t
des pré tent ions frança i s e s sur l a r i ve gauch e du Rhin , mai s s em
b l a i t con senti r à en re tranch er le Brisgau ,

e t toute s l e s conqu ête s
au de là du fl euve qu i serviroit de séparat ion à la Fran c e e t à
l
’

Allemagne , a in s i q u
’ i l faisoit au tr efoi s ‘ I l répé ta i t, sous un e

forme un peu h é s i tante c ep end an t , l a même idée que lqu e s s ema ine s

p l u s tard , en d i sant que , pour cons ent ir à s e départ ir de Brisack
i l y aura i t d eux cond i t ions e s s ent i e l l e s à r éc lamer

,
d

’abord l e
d émantellement de l a p lac e , et l a p ermi s s ion d

’

en for t ifi er u ne
au tre

,
en Al sac e

,
san s ré c iproc i té pour l e s lmpér i aux , pu i s le dro i t

de propr i été sur Ph i l ip sbourg, avec une l igne as surée de communi
cation “. Mai s

,
dès l e 30mai

,
sai s i

,
d ira i t—on,

de r emord s
,
i l enj oi

gnait aux p lén ipoten t i a ire s de n e faire au cune ment i on de c e tte
conc e s s ion pos s ib l e .

Trautmann sdorf
,
de son côté

,
ne s emb la i t p l u s arrêté que par

c e tt e qu e s t ion d e B r i sach . I l fa i sa i t d ire aux d ip lomate s françai s

que c e n e s era i t pas avo i r un e pa ix a s suré e ave c l
’

Allemagne , s i
Br i sach d emeura i t entre l e s ma in s des Françai s

, que l e Rh in d evai t
ê tre la l im i te de l a Franc e

,
et

’

que l
’

on pouva i t d
’a i l l e ur s fa ire for

t i fi er
,
de l ’autre côté du Rhin

,
tel l e p lac e qu

’ i l p l a ira i t à Sa Maj e sté ,
san s qu

’ eux (l e s l mpér i aux) pu s s en t s e fort ifier en deça ‘ Mai s
l ’accord n e se fa i sa i t pas , parc e que du c ô té frança i s on d é s irai t
trop avo i r une têt e de pont sur l e fl euve et con server un pas sage
s i commode vers l ’Allemagne mér id ional e . Un agent ob scur d es

s e igneur s de R ibeaupierre , l e s i eur Guépont , écr i va i t à c e moment
de Par i s L e s per s i s t en t con stamment dan s l eur s

prem i e rs offre s d e l a Haute et Bas s e—Al sac e
,
san s y comprend re

Brisac
,
l e s 4 vi l l e s fore s ti ère s

,
Ph i l ip sbourg, Ben feld e t Saverne , d e

sor te que l
’

Alsace s ervira i t aux França i s comme un bra s san s

1 . Revue d
’

A lsa ce , 1888 , p . 208 .

2 . Lettre du 21 avri l 1646 , Négoc ia tions secrètes, p . 155 .

3. Lettre du 26 mai 1646 , Négoc ia tions . p . 194 .

4 . Lettre des plénipotentiaires a Brienne , 14 mai 1646 . Négoc ia tions ,
p . 175 .



https://www.forgottenbooks.com/join


150 LÏALSACE AU xvu
e
S I ÈCLE

l a p l ac e de Brisack pour mi l l e bon s re sp ec t s qui vou s sont connu s ,
e t pr inc ipal ement comme le moi en de s e rendre p lu s u ti l e à s e s a l l i e z
e t à l a Rel igion , qu i sont l e s d eux fins qu

’ e l l e s ’ e s t proposé e s du
tra i té général , apr è s c e l l e de ré tab l ir l e repos d an s la chrét i enté 1
Que lque s s emaine s p l u s tard , l e 19 j u i ll e t 1646 , l e s envoyé s françai s
s ignai ent ave c l

’

é l e c teur de T rèves
, qu i é ta i t en même t emp s évêqu e

d e Sp ir e , un tra i té part i cu l i er qu i l eur ac corda i t l e droi t d e garni
son p ermanent e dan s sa for tere s s e de Phi l ip sbourg. En même
temp s , l e s armé e s de T urenne et de \Vrangel pénétraient en Bavi ère
et en F ranconie e t pou s sai ent , par leur présence ,

l e s anc i ens adhé
rent s de l a L igu e cathol ique à sol l i c i ter , p l u s v ivement que j ama i s ,
l a conc lu s ion d éfini t iv e de l a pa ix .

Encore à c e moment d ’a i l l eurs
,
l e s d ip lomate s de s econd et tro i

S i eme ordre qu i foi sonnai ent à Munster , n e savai ent r i en de trè s

préc i s sur l a march e de c e s négoc i at ion s entre l e s couronnes L e
dépu té de Colmar , b i en qu

’ i l s e méfiât des l mpér i aux pr e sque autan t

que des França i s , voyant dan s l e s un s l e s adversaires , d e l a foi re l i

gieu se d e s e s conc i toyen s , dan s l e s autre s l e s adver sa ire s de l eur s
l iber té s po l i t ique s , croya i t naïvement q ue l e s commi s sa ire s de F er
d inand I I I fa i sa i en t l e s effor t s l e s p l u s énergique s pour dé tourner de
l a D écapole l e s convo i t i s e s de l a Franc e? I l fut d

’ autant p l us amé

rement dé trompé par l e s événements . Le 2 1 août 1646
,
les lmpé

r i aux avai ent dépos é entre l e s mains des méd i a teur s l eur décla

rat ion définitive re lat ivement à la sat i s fac t ion frança i s e dan s
l aque l l e i l s s t ipu la i en t au s s i l a con servat ion de l

’

immédiateté pour
l e s v i l l e s d ’

Alsace“
,
et comme on s e reprochai t , de part e t d

’au tre
,

des ob s cur i té s fâch eu se s dan s l e s texte s soumi s à d i scu s s ion
,
l e s

négoc i ateurs au tr i ch i en s et frança i s s e rencontrèrent , l e 26 août ,
dan s une con férenc e qu i s e prolongea de quatre h eure s à m inu i t ,
e t dans laque l l e probab l ement i l fut d éc idé de n e p l u s r i en changer
d é sormai s aux s t ipu lat ions arrê té e s , malgré l

’ i nterven tion des É tat s

1 . Négoc ia tions , p . 221 .

2 . Lettre a M ogg, du 28 jui l let 1646, Revue d ’A lsa ce, 1888 , p . 418.

3. Les mé d iateurs commençaient à ‘trouver fatigante la tâche qu i l eur
incombait . On avai t tou jours d it, reprochaient - ils a d ‘

Avaux et à ses col
légues, que ,

Brisack accordé , la paix é tai t fai te à. l ’égard de la F rance , et
quand on en a é té assuré , on a fait de nouvelles d emandes . Cela a surpris
toute l ’A l lemagne , dégoû té les amis de la F rance , et mis enappréhension ses

ennem is . Les plénipotentia ires se dé fenda ient aussi bien que possib le ,
affirmant qu‘ils s ’é ta ient tou jours ré servé le droit de d iscuter encore la ques
tion d e Phil ipsbourg, de S averne , Ben feld , Neubourg, etc . I ls assurai ent
que , moy ennant que Phi lipsbourg l eur demeurât, les d ifficultés touchant
l
’

A lsace s
‘

accommoderaient a isément (Lettre d u 20 août 1646 a Brienne .
Négoc ia tions , p .
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de l
’

Emp ire ou des pu i s sanc e s é trangère s‘. Dès lor s
,
tout marcha

rap idement ; le 31 août , les l mpér i aux acqu i e s ça i ent à l
’

oc cupat ion
de Phi l ip sbourg; l e 3 s ep tembre , l e s Fran ça i s c édai ent sur l a men
tion d e l

’

imméd iateté d es vi l l e s 2 (au mo i n s sur le m ot
,
car

,
à d ire

vra i
,
i l s ré servai ent la chose) ; l e 13 s ep temb re , on s

’

entend it égal e
ment sur la somme de troi s mi l l ion s de l ivre s à payer à l

'arch iduc
Ferd i nand d ’

lnnsbruck“. Le sor t d e l ’Alsac e s e trouva de l a sor te
fixé ver s l a m i - s ep t embre 1646 , et Schne id er étan t al lé fa i re un tour
à O snabruck

, pour por t er s e s do léanc e s au comte Oxen st i erna ,
l e d ip lomate suédo i s n e trouva pas de mei l leur e con sol at ion à lu i
offr ir que de l u i d ire que l e s Habsbourgs ne pouvai en t , en d éfini
t ive

,
tran s férer à d ’ autre s p l u s de d ro i t s qu

’ i l s n ’ en pos s édai ent eux
mêmes‘.

C ’ e s t le 1 7 s ep tembre 1646 que l e s p lén ipot ent i aire s adre s sa i ent
à la re in e Ann e d ’

Au triche l a l e ttre su ivant e , qu i r e lata i t l e tr iomphe
de l a d ip lomati e frança i s e , sou t enue , i l e s t vra i , e t pu i s samment s e
condée par l e géni e m i li ta i re de T urenne et de Condé Madame

,

nou s dép ê chons à Votr e Maj e sté l e s i eur d
’

Herb igni , pour l u i por
ter l e s ar t i c l e s dont nou s sommes convenu s ave c l e s lmpér i aux .

Chacun e sp ère que l a conc lu s ion de l a pa ix dan s l
’

Emp ire su iw a
b i en tôt aprè s , ou du mo i n s

,
s ’ i l fal la i t d emeurer en armes

,
c e ne

sera p lu s pour l e s intérê t s par t i cu l i er s de l a Franc e , mai s pour l a
sat i sfac t ion du pub l i c e t des al l i ez Ph i l ip sbourg e s t la i s sé à l a
cou ronne par un d ro i t p erp é tu e l de gard e et de prot ec t ion , avec la
l ib er té de pa s sage pour les troup e s et pour tout c e qu

’ i l s era b eso i n
d

’

y envoïer . Br isack e t tout son t err i to ire
,
l e s deux Al sac e s et le

Suntgau sont ac cordez aux cond i t ion s que Vo tre Maj e sté a déj à
su e s . »

Les for t ificat ion s de Benfelt et du fort d e Rheinaw
,
d e Saverne

e t du château d ’

Aubar
, qu i pouvai ent troub l er l a pos s e s s ion de ce

pai s nouvel lement conqu i s , doivent ê tre La récomp en s e
d es Arch iduc s a é té arrê té e à tro i s m i l l ion s de l ivre s . I l est vr a i , Ma
dame

, que Sa Maj e sté est chargée d es d e ux t i ers des d ette s , qu i se

paieront par l e s reœ veurs comp tab l e s à l a Chambr e d
’

Ensishe im ,

p arc e que t enant l e s deux t i er s des prov inc e s qu i compo sa i ent l e
res sort de c e tte C hambre

,
et l ’autre t i er s é tant re s ti tu é à la ma i son

1 . M ossmann, M a tér ia uæ,
Revue d

’

A lsa cc , 1888 , p . 421 .

2 . M ey ern, A c ta , I I I , p . 726 .

3. C
’

é tait le fils de l 'archiduc Léopold , l
’ancien évêque de S trasbourg.

4 . Nemo plus iuris in alterum transierre possi t quam ipse habet . Lettre
de S chnei der, du 20 septemb re 164 6 . (Revue d

’

A lsa ce ,
1888 , p .
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lnnspruck ,
l a rai son veut que chacun por te les charge s à propor

t ion d e c e qu i lu i Enfin , Madame , s i D i eu b éni t c e qu i
e s t

, par sa grâc e , heur eu sement commencé ,
Votre Maj e sté au ra c ett e

glo ir e , que dan s u n t emp s de E l l e aura non s eul em ent
é tendu l e s l imi te s de l a Franc e j u squ

’à s e s p lu s anc i enne s borne s ,
mai s encore acqu i s d eux p l ac e s trè s importante s sur l e Rhin , e t que
c ette d angereu se communi cat ion des forc e s de l a Mai son d

’

Autr iche ,

qu i a donné tant de cra inte s à nos p ère s , s e trouve aujou rd
’hu i

rompue et discontinuée par l e so i n et la prudent e condu i t e de
Votre Maj e sté ‘.

Préalab l ement à l a conc lu s ion de l ’ac cord que nou s venon s d e re

l at er
,
une que s t ion , qu i ne la i s sa i t pas d

’

ê tre d iffic i l e , ava i t é té lon

guement d ébat tu e entre le gouvernem en t e t s e s repré sentant s au
Congrè s . C ette Al sac e , qu

’

on é ta i t b i en déc idé à ne pas rendre
,

dan s quel l e s cond i t ion s d e dro i t pub l i c a l la i t -ou l a prendre.

d es main s de l ’ empereur ? Au d ébu t , Mazar i n e t l e s ecréta ire
d

’Etat B r i enn e ava i ent p enché pour l a conservat ion des ant ique s
l i en s féodaux avec l e Sai nt -Emp ire romain german iqu e . I l vala i t
mieux , _ à l eur avi s , l a i s s er l

’

Alsace conti nu er à re l ever de l
’

Empire

que de l a pos séd er en toute souvera ineté , san s avo ir r i en à d ire en
Al lemagne , et en s

’

exposant à des confl i t s cont inu el s avec l e s offi
c i er s (c

’ e st-à- d ire les fonc t ionna ire s ) qu i cherch era i ent des suj e t s de
no i s e sur l a d i spute des confins 2 . A leur tour

,
l e s p l énipotent ia ire s

dre s s èrent un mémoire sur l a que st ion , où les avantage s et les in

convénients des d eux sys tème s , dont l
’

unparaît avo ir é té patronné
par S ervien et l

’ au tre par d
’

Avaux
,
sont m i s en p l e i n e lumi ère . C e

doc ument cur i eux commenc e par é tab l ir qu
’ i l s era i t p lu s avantageux

de t en ir l ’Alsace en fief de l ’Empire , p u i sque , é tan t membr e s de c e
grand corp s , l e s ro i s de Franc e pourra i ent d even ir emp ereu rs ;
que les pr i n c e s d

’

Allemagne en s era i ent p l u s autor i sé s à en trer en

al l i ance ave c l a Franc e ; que c e l l e - c i saura i t de l a sor te tou t c e qu i
s e pa s s e dan s l e s d i è t e s ; que l

’

Empire ne pa raî tra i t pas démembré
par la c e s s ion de l

’

Alsace , et s
'y ré s ignera i t a in s i p lu s fac i l ement .

S i l e Ro i est souvera in d e c e paus—là , i l s era su sp e c t a tou s s e s voi
s in s , pri n ce s , comte s e t vi l l e s de l ’Emp ire , qu i cra indront inces
samment l a p er te de l e ur l iberté , au l i eu que s

’ i l y e s t en qua l i té de

1 . Négoc ia tions , p . 2 77 . Ce fu t le neveu du comte d
’

A vaux qu i porta la
dépêche à P aris , a insi que l ’é crit M azarin au duc d ’

O rléans, le 25 sep
lembre 1646 . Lettres de M a za r in

,
I I , p . 813.

2 . Lettre d e Brienne aux plénipotentia ires, 30 mai 1646 . Négoc ia tions ,

p . 195 .
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en p l e i n jour l e contraste entre l e pas sé de l
’

Alsace et c e qu i al la i t
ê tre son aven ir

,
entre son i ndép endanc e rée l l e sou s la tu te l l e pure

ment nominal e des emp ereur s , e t la d ép enda nc e p lu s ré e l l e encore
dan s laque l le e l l e aura i t à vivre dé sormai s sou s une monarch i e pu i s
s ante e t d éj à c entral i sé e .

San s doute
,
on ne songea i t pas encore à proclamer c et te souverai

neté de fa i t sur l
’

Alsace enti ère . Lor sque le chargé d
’

afi
’

a ires de

Strasbourg et de Co lmar
,
l e s i eur Beck

, pré s enta , l e 1 5 novembre
1646

,
à Mazar i n

, p u i s à Br i enne , un mémo ire dé ta i l lé sur l e s dro i t s
de Co lmar

,
l e s ecré ta ire d ’

É tat l u i répond i t par c e s mot s Tout e
l
’

Alsace aura i t dû nou s r evenir
,
y compr i s Colmar e t l e s v i l l e s impé

r iales . Mai s comme on m ’ a obj e c té que c
’

é ta i en t des vi l l e s l ibre s
,
on

s
'

est r és igné à l eur l a i s s er l eu r ind épendanc e I l n e fal la i t pas être

grand proph ète c ep endant pou r préd ire que c ett e ré s ignat ion n e
s era i t pas de longu e duré e , e t que tou s l e s text e s j ur id ique s , soi

gneusement comp i lé s par l e s in tére s s é s , ne prévaudra i ent pas contre
l a logique d es fa i t s
On aura i t pu cro ir e que , c ette que s t ion pr i nc ipal e tranch é e , l a

pa ix sera i t rap idement conc lu e . Mai s i l y avai t tant d ’ i ntérê t s con
trad icto ires engagé s dan s l e confl i t un i verse l , tant d

’

ambitions à
sat i s fai re

,
tant de convo i t i s e s à a s souvir

, que l a guerre et l e s né

goc iations continu èrent encore p lu s i eur s ann ée s . Les p r i nc ipaux
in tére s sé s eu rent donc tou t l e loi s ir d ’

é tud i er et de d i s cu t er l eu r
s i tuat ion fâch eu se sou s tout e s l e s fac e s l e s mar chandage s e t l e s polé
m iques d ip lomat ique s s

’

é tant r epor t e s sur d
’

autres mat i ère s . P
_

en
dan t prè s d

’un e anné e
,
l
’

Alsac e ne fut gu èr e mentionnée , du moins
offic i e l l ement

,
dan s l e s dé l ibérat ion s du Congrè s 3 . On voula i t la i s s er

aux É tat s p rote s tants d
’

Allemagne l e t emp s de s e ral l i er à la mani ère
de vo i r de l ’ emp ereu r , l e s amener à abandonne r , au po i nt d e vue

re l igi eux , l eurs core l igionnaire s d
’

Ou tre—Rhin
,
comme la mai son

se d é clarait prêt a prend re l‘A lsace comme un fief d
’

Empire , à cond ition
que le landgraviat fû t ir r évoca blcmcnt réun i à la couronne , etc . (M eyern,

A c ta , VI , p . M a is la question fu t abandonnée , sans doute par ord re
supérieur .

1 . M ossmann, M a tér ia uæ , Revue d
’

A lsa ce
, 1889, p . 100.

2 . C
’ est peu après que Colmar e t la plupart des autres vi ll es d é la D écapole

firent imprimer un mémoire , Brec is et succ inc ta a d umbra tio iu r ium pra e

j
’

ec tura r p rovinc ia lis Hagenoens is (Colmariae , S pansei l , 16 47 , 16 pages in
d ans l equel el les S

'
app liquaient à d émontrer que les la nd cogt d

‘

A lsace

n
’avaient jama is exercé sur e lles aucune autorité vé ri table .

3. Cepend ant dans le proj et d e tra ité géné ra l pré senté par les commissaires
impé riaux le 3 ju in 1647 , l’imméd ia teté d es v illes d ‘

Alsace é ta it expressément
stipulée . (M eyern, Acta ,

V
, p .
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Autriche y avai t abandonné se s suj e t s . Mai s c e t e spo ir ne s e réa
l i sa pas , pour l e moment . Le 26 août 1647 , l e s É tat s de l

’

Emp ire

firent d épo ser à O snabr uck leur s conc lu s ion s mot ivée s sur l a tran
saction proposé e par le s commi s saire s impér i aux et françai s . I l s y
dé c lara i ent

,
au suj e t des vi l l e s impér i a l e s , ne pouvo ir consent ir à

une al iénat ion p are i l l e d
’

un t err i to ire d ’

Emp ire ,
e t appuya i ent en

ou tre p l u s i eur s autr e s ré c lamat ions
, parmi l e sque l l e s c e l l e du

pr i nc e - évêque de Bâle , qu i ré c lamai t l e comté d e Ferr ette , comme
é tan t de son domaine d i re c t e t ne pouvant donc ê tre cédé par l

’

Au

tr i ch e
La que s tion ayant é té en su i te por tée devant l

’

Assemblée général e
d es É tat s de l ’Emp ire ,

à Munster
,
l a major i té d éc lara

,
l e 2 5 sep

tembre 1647 , que l e s v i l l e s de l a D écapole , qu i n
’avai ent j amai s é té

dan s la d épendanc e d e la mai son d
’

Au triche
,
mai s é ta i ent imméd i ate s ,

ne pouvai ent ê tre englobée s dan s la sat i sfac t ion françai s e san s
donner l i eu à d ’

inextricables confl i t s entre l a Franc e e t l ’Empire?
Le s pr i n c e s prot e s tant s s

’

efforçaient de gagner l
’appu i de l a Su èd e ,

pour faire tr iompher l eur man i ère de vo ir . Le député de Colmar
ad re s sa i t des note s à l ’ambas sad eur Salvius , réd igea i t des mi s s ive s
supp l i ante s à l a r ein e Chr i s t i n e , a Gustave Horn , et un j eune com

patr iote , J ean -Ma rt i n Roettlin,
s e cré ta ire p ar t i cu l i er de M . de La

Gard i e
, porta i t en hâte c e s supp l ique s à Stockho lm . Mai s tou te s

c e s d émarche s furent en p ure p er te . Salvius réponda i t as s ez ép igram
matiquement à Schne id er

, qu i e ssayai t de l u i démontrer qu e l e s
arch iduc s n ’ava i ent j amai s eu de dro i t s sur l e s vi l l e s d ’

Alsace et n e
pouvai en t donc en tran smettr e à autru i : Eh b i en

,
les França i s

n ’auront donc r i en en fin de comp te“ E t l e greffier colmar ien

mandai t tr i s tement à ses conc i toyen s qu
’

0xenstierna
,
l u i au s s i

,

s emb la i t tout à fa it ind ifférent au sor t de l a D écapole et que , s i les
Françai s t enai en t bon

,
l e s Al l emand s fera i ent encor e c e nouveau

sacr ific e‘.

Mazar i n
,
de son côté

, pre s sai t la conc lu s ion de l
’affa ire . I l cra i

gnait que , final ement
,
tout l e mond e ayant reçu sa sat i s fac t ion

part i c u l i èr e , non s eu l ement l e s pr i n c e s cathol ique s , mai s au s s i les
prote s tant s pourra i en t s e l iguer avec l

’ emp ereur , pour cons erver
l eur s avantage s e t chas s er l e s e s tranger s (c e sont l eu rs t ermes ) de

1 . M ossmann. Revue d
’

A lsa ce , 1890, p . 349 , e t M ey ern, A cta ,
V I , p . 300.

2 . M ossmann
,
M a tér ia uæ, Revue d

’

A lsa ce, 1890, p . 516 .

3 . Habebunt ergo n ihi l (Gall i ) . Lettre d e S chneider du 8— 18 octobre
1647 . Revue d

’

A lsa ce, 1890, p . 520.

4 . Lettre du 20-30octobre 1647 . Revue d
’

A lsa c
‘

a, 1891, p . 234 .



156 L
’

A LSACE A U X V I I
e
S IECLE

l
’

Allemagne
‘ I l tâcha i t d ’ac t iver l e z è l e des Bavaro i s

,
en appe lant

D i eu à témoi n qu
’ i l é ta i t prê t à vers er tou t son sang ave c jo i e

pou r l e moi ndre avantage qu
’ i l pourra i t procur er à la rel igion

cathol ique 2 A ce moment
,
l e comte d e T rautmann sdor f, excédé

de tout e s c e s l enteu rs e t de tou s c e s retard s
,
avai t qu i tté l e Congrè s ;

i l y ava i t é té r emp lac é comme négoc iateur pr i nc ipal par un d e s e s col
l ègue s , l e doc t eur Volmar , j ur i s con sul te hab i l e , Al sac i en d e nai s
sanc e et nouveau conver ti

'

ä C ’ e s t entre les main s d e c e p er sonnage

qu
’avai t é té dépo sé e le 20 j u i l l et 1647 , la prem i èr e r édac t ion de

l
’

I nstrumentum p a c i s
, pré s entée par l e s p lén ipotent ia ire s frança i s .

L
’

énumération des Eta t s imméd i at s de l
’

Alsace ne s ’y trouvan t
po in t‘, e l l e donna l i eu a de nouveaux et fa s t id i e ux débat s , qu i mena
ça ient de s

’

é terniser ; mai s l e 2 1 novembre , l e s commi s sa ir e s de
Ferd i nand I I I et c eux de Lou i s X IV s

’

accordèrent , pour en finir à

s igner un texte dan s l eque l i l s avai ent fa i t entrer l e s d eux formule s
contrad i c toire s don t nou s par l erons tou t à l

’heure e t qu i s
’y juxta

po sa i ent de l a façon la p lu s inofl
’

ensive en appar en c e , en attendant
qu

’ el l e s ti s sent coul er tant de flot s d ’ enc re et d e sang. Aus s i , dès
l e 23 novembr e Oxen sti erna annonça i t— il à Schneid er que l

’ac cord
é ta i t consomme et que l a ma i son d

’

Au triche ava i t défini t ivement
transm i s à l a cou ronne de Franc e tou s les dro i t s qu

’el l e pouvai t e t
croyai t avo ir en Al sac e s

,
e t i l agrémenta i t c ett e nouve lle fatal e ,

mai s d epu i s longtemp s attendue , d
’

un broc ard r imé , lancé à son

col l ègu e autr i c h i en“.

T and i s que les Eta t s prote s tants de l
’

Emp ire se d éc lara i ent contre
une c e s s ion dangereu s e pou r l eur s core l igionna ire s , des prot e sta
t ion s p lu s vi rul ente s encore s

’

é levaient du c amp Opposé , contr e l e
même » tra i té

,
comme attentatoire à l

’Egl ise catho l ique . En pre

m i ère l igne , l a d éc larat ion du Grand -Chap i tre d e Stra sbourg, pré

sentée l e 9 j u i l l e t 1647
,
au nom de s e s co l l ègue s , par Franço i s d e

Lorra in e , évêqu e de Ve rdun et grand doyen du Chap i tre . Dan s

1 . Le ttre de M azarin à d ’

A vaux, 13 septembre 1647 . (Lettres d e M aza r in,

I I , p .

2 . Le ttre de M azarin a M ax imi l ien de Bav ière , 30 octobre 1647 . (Lettres
d e M a za r in,

I I
, p .

3. S on père avai t é té su rintendan t ecclé siastique d e la seigneurie d e
R iqu é vvihr e t é ta it mort à Colmar en 1637 . (E . Ensielder, Le s iège d e R ique

uni /ar
, Revue d

’

A lsa ce , 1877 , p .

4 . M eyern, A c ta ,
V

, p . 154 .

5 . T an tum quantum habu i t e t j u re potnit .

6 . Es ist zwar hier herr Volmar, A ber n icht gut fur Colmar. » (Lettre de
S chne ider, 15—25 novembre 1647, Revue d ’

A lsa ce, 1891 , p .



https://www.forgottenbooks.com/join


158 L
’

A LSACE A U xvne
S IECLE

et d
’

Avaux qu i ttèrent donc le Congrè s , où Servien,
l e p lu s hab i l e e t

l e p lu s énergiqu e d es tro i s r epré sentant s de la cou ronne , d ir igea
ju squ

’au bout l a pol i t iqu e françai s e , s
’

efl
’

orçant d e gagner à se s vu e s
l e s d ip lomate s prote stant s d

'

O snabruck
,
comme i l avai t su Conver t ir

l eur s col l ègue s de Munster ,
tand i s que l e s d éputé s d es vi l l e s d

’

Al

sace t âcha i ent
,
de l eur côté

,
d e l e s mainten ir dan s l e s d i spos i t ion s

favorab l e s
, qu i ls avai en t man i fe stée s naguèr e 1

De longs moi s s e pas sèrent de nouveau en querel l e s qu i aura i ent
é té futi l e s à la fo i s e t r id i c u l e s

,
s i e l l e s n ’ avai en t s ervi à masquer

d es e spéranc e s contrad i c to ir e s . En aoû t 16 48 ,
on s e d i sputa i t en core

à propos du t i tre de l andgrave d
’

Alsace
,
auque l Ferd inand I I I em

tenda i t ne po i nt r enonc er ,
même apr è s avo ir cédé l e terr i toire lu i

même . On conte sta i t au s s i l ’ i nterpré tat ion de c er ta in s paragraph e s
de l

’

arrangement du 1 1 novembre 1647
,
entre l a Franc e et l ’ empe

reur , au su j et d e l a c e s s ion de c e s dro i t s , arrangement 2 don t l
’

obscu

r i té vou lu e autor i s a i t l e s commenta ire s l e s p l u s contrad i c toire s . Sur

le s instances de l eurs col l ègue s a l sac i en s , l e s d épu té s d es É tat s de
l
’

Emp ire réun i s à O snabruck d éc id èrent au commenc ement du moi s
d
’ aoû t de pré s ent er à l ’ amba s sadeur frança i s un mémoire d an s
l eque l i l s formulera i en t l eur man i ère de vo ir sur l a que st ion de l

’ im
médiateté des vi l l e s e t se igneur i e s d

’

Alsace ,
mai s Servien r e fu sa

d
’ac c ep t er c e document , d i sant que l

’

Empire s
’

é ta i t engagé , au s s i
b i en que l

’ emp ereur , à c éd er l
’

Alsace a l a Franc e en toute souve
ra i neté . C ’

é t a i t oppo s er une as s ert ion à une autre , et une a s s ert ion
infin iment p l u s suj e tte à cau t ion que c e l l e des adver sa ire s . Les Etats
adre s s èrent a lor s au roi une déc larat ion interpré tat ive e t n ettement
re s tr i c t ive de la c e s s ion d e l ’Alsace , qu i l a l im i ta i t au tran sfer t des
t erre s e t de s dro i t s de l a ma i son d ’

Au triche a c el l e de Franc e , e t
d

’

aprè s l aque l l e l a tran smi s s ion de l a souveraineté (sup remum dom i

nium ) n e s
’

appl iquait égal emen t qu
’aux seul e s t erre s autri ch i enne s

Mazar i n qu i , d epu i s quelque temp s d éj à , avai t p e i ne à répr imer
l ’agi tat ion des e spr i t s qu i se mani fe s ta i t à Par i s et en maint endro i t
du royaume

,
éc r i vi t à S ervien qu

’ i l ne d evai t p l u s re tarder l a s igna

A insi les v i lles de la D écapole pré sentaient, le 11 avri l 1648 un mémoire
sur l eur imméd iateté à O snabruck , et le D

r O tto ,
le d é légué de S trasbourg,

s
’

y p la igna it v ivement , le 12 avri l , d es lacunes que pré senta i t la l iste d es
Etats imméd iats d e l

’

Empire en A lsace , tel le qu ’elle figura it au proj et de
traité . (M eyern, A c ta , V , p .

2 . Voy . le texte , M eyern,
A c ta

, V , p . 161 . Voy . aussi Punctus sa tisfac

tionis gallicæ mu tatns , 11 nov. 1647 . A rch . munic ip . S lrasb . A .A . 1138 .

3. Consensus et d ec laratlo S tatnum lmperii in satisfactionem gallicam . 05

nabrugæ, 12 (22 ) Augusti 16 18 . (M eyern, A cta , VI , p .
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ture d u tra i té de pa ix pour quelque s d ifficu l té s de rédac t ion ‘. I l
comp ta i t au s s i sur les é l e c t eur s c athol iqu e s e t surtout sur Maxi
m ilien de Bav1ere , qu i faic t l a p l anch e aux au tre s e t l eur montre
l ’ exemp l e pour forc er l ’Empereur , malgré luy à nou s sat i s fa ire
et ne pas permettre que l e repos de l

’

Allemagne so i t retardé par
des i ntérê t s é tranger s 2 Leur concour s ne fi t pas dé faut , en effe t , à
S ervien dont la fro id e p er sévéranc e d evai t tr iomph er d

’

adversaires

forc ément impu i s sant s , du moment qu e l a Suèd e n e vena i t pas à l eur
a id e . Dès le 1 ar oc tobre , Maz ar i n , ras su ré

, pouvai t lu i éc r ire
Avant tou te s c hos e s j e me resj ou iray ave c vou s de tout mon cœur
de c e qu

’ i l a p lu à D ieu de commencer à bénir vos travaux 3 . Ce

n ’

é ta i t pas en tou t ca s la pro t e s tat ion contre la c e s s ion de l
’

Alsace

dépo sé e à Munst er ,
l e 15 oc tobre

, par Pi err e de Weyms
,
l e d é l ègu e

du roi d
’

E 5pagne ,
Ph i l ipp e IV , qu i pouva i t empê ch er l a s ignature

d e l a paix “.

C ’ es t pour tan t tro i s s ema ine s p l u s tard s eu l ement que fut s igné ,
l e 2 4 octobre 1648 ,

l e tra i té d e Munster qu i fixa i t pour p lu s de d eux
s i èc le s les d e st inée s de l ’Alsace ,

et que fut t ermin ée. c e tte guerre
s i sainc te ‘

et s i entrepr i s e pour emp ê cher l a s ervi tu de de
et où l

’

on a toujou rs con s idéré et cons ervé l e s i ntérê t s
de l a rel igion catho l iqu e aussy so igneu s emen t que s i les c athol iqu e s
avoient e sté dan s l e me sme p ar ty La nouve l l e de c ett e déli

vranc e des maux de l a guerre , de la p e st e et de l a famine fut

ac cu e i l l i e d ’une façon d i fférente par l e s pays que les s tipulat ion s
nouvel l e s affec ta i en t l e p lu s . En Al lemagne , sau f dan s un p e ti t
c erc l e de patrio te s l a p er sp ec tive de j ou i r enfin de l a pa ix ,
jo in te à l ’épu i s ement un iver s e l “, fi t s aluer c e tte fin d ’une lutte tren

1 . Chernel (H istoire d e F rance p end ant la m inor i té d e Lou is X I V, I I I ,
p . 105 ) p lace ce tte d émarche au 1" septembre ; mai s le document est daté d u
12 (22 ) août et la d émarche eut lieu le 13 (23) d e ce moi s . (M eyern,

A c ta ,

VI
, p .

2 . Lettre de M azarin à. T urenne , aoùt 1648 . Lettres de M a za r in, I I I , p . 191 .

3. Lettres d e M a za r in
,
I I I , p . 213.

4 . Phi lippe d
’

Espagne basai t ses d roi ts sur I ÎA lsace , d roits des p lus fantas
tiques , i l faut le di re , sur sa quali té d ’

héritier de l ’empereurWenceslas et de
Phi lippe le li on d e Bourgogne , qu i auraient réuni jad is t‘a dvoca tia p rovin

c ia lis A lsa tia e avec le d uché de Luxembourg. T enant le Luxembourg, i l

ré c lamai t l ’A lsace comme son fief. Voy . A lsa tia j ure p rop r ieta t is et p ro
tec tionis Phi lippo vind ica ta a J . J . C/ i ifile ti0 . A ntverpiæ, 1650,

85 pages ln—folio.

5 . M otifs d e la F rance pour la guerre d ’

A llemagne e t quelle y a esté sa

condu i te . M anuscri ts d e la Bibliothèque Nationale, fond s français, n° 17351 .

(M scr . Coislin,

6 . S ur l
‘

état géné ral de l
’

Empire a ce moment, voy . l
’

e iîrayante enquête d e
Hanser , D eu tschland na ch d em d reiss igj a ehr igen K r iege (Heid elberg, 1862 ,
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tenaire
,
ave c une s inc ère reconnai s sanc e . En Al sac e

,
s i l e s protes

tant s
,
appréh endan t l

’aven ir
,
ne l ’

accueillaient qu
’ave c fro id eur

,

les c atho l ique s , soi t qu
’ i l s fu s sen t dévou é s à la ma i son d ’

Au

tr i ch e
,
so i t qu

’ i l s n e pu s s ent suppor ter l
’ idé e que l

’

hérésie n ’ava i t
pas été écras ée malgré tou s l eur s effor t s , par l a i en t avec irr i tat ion
de c e tte pa ix maud i t e 1 C e qu i peu t semb l er infiniment p l u s
é trange , c

’ e s t qu
’ en Franc e même , l a nouve l l e d e c e tra i té , s i glo

r i eux c ep endant , fut trè s fro id ement r eçu e
,
so i t que l

’

on y eû t
comp té sur des avantage s p l u s con s idérab l e s en core , so i t qu

’

on v
fû t dé c id é d ’avanc e à trouver mauvai s tout c e qu

’ava i t fa i t ou fera i t
l e c ard inal Mazari n

,
contre l eque l s e sou leva i t a lor s l

’

Op inion

pub l ique . Qui conqu e l ira à l
’avenir l e trai té fa i t en faveur des

Suédo i s e t des prote s tant s d
’

Allemagne , sou s l
’appu i de la Franc e ,

au préj ud i c e de l
’

Eglise , ne se pourra j amai s p ersuad er qu
’ i l soi t

d
’au tre con se i l et d ’autre e spr i t que c e lu i d

’

un T urc ou d ’

un Sarraz in ,
dégu i sé sou s le manteau d

’

un c ard i na l . C ’ e s t en c e s t ermes d ’une
vio l enc e pous sée j u squ

’à l ’ ab surd e
, que le curé de Sain t—Boch

,

B rou s s e , j ugeai t l
’œuvr e d e Servien dan s s a L ettre d ’

un rel igi eux
envoyée . à M gr l e pr in c e de Condé Plu s mod éré dan s la forme

,

mai s non mo i n s âpre au fond , e s t l e jugemen t porté par un d ip lo
mate anonyme

,
in sp iré p eut -ê tre par l e r iva l de Servien

,
l e comte

d
’

Avaux . On n e voyt pas , est- i l d it dan s sa prot e s tat ion , que l a

pa ix conc lu e ave c l e s Pr i n c e s et E statz de l
’

Allemagne so i t s i advan
tagen s e à l a Franc e , que lqu e m ine que l

’ emp ereur fac e d e n
’ en e s tre

pas content . La Suèd e a ob tenu des t err i to ire s qu i va l en t c inq
ou s ix Al sac e s ent i ère s , et c e l a san s au cune re s tri c t ion n i prote s ta
t ion

,
e t de p lu s quatre ou c inq mil l ion s d

’

or ; l a Franc e s
’

estant

conten tée d e l ’Alsace et la ré comp en sant de quatr e m i l l ion s d
’

or
,
c e

qui est p l u s qu
’ e l l e n e vau t L ’ auteur n e comprend pas qu

’

on
ayt sou ffert dan s l e s advan tage s pré s ent s des al l i e z , que l e s pr i nc e s
d

’

Allemagne pro te s tent de ne con senti r poi n t à l
’al i énat ion de

l
’

Alsace , qu
’ en c e qu i regard e l e domain e d e l

’empereu r , qu i n
’a

r i en . C e que l a mai son d
’

Autriche y avo i t u su rp é y es tani pos sédé

par l
’arch iduc d ’

lnnspruck e t n e cons i stant qua s i qu
’ en qu elqu e

pa rt i e du p la t pays . C ette p ro t e s ta tion est une semenc e é ternel l e de

gu erre s à l
’

égard d es v i l l e s e t t erre s enc lavée s dan s c e païs - là 3

e t Lammert , Geschi chte der S ouchon, Hunger und Kr iegsnot im. d reis

s igj a chr igen K r iege . (\Wiesbaden , 1890,

1 . D ie verlluchten I(ctze r m i t ihrem vermaledey ten M unsterschen

F ried en, d i t le moine anna l iste de T hann (T sehamser, I I , p .

3. Chernel , H istoire d e ta m inor i té de Lou is X I V,
I I I , p . 118 .

2 . Protestation anonyme , envoyé e de M unster aParis et copiée par M . Vast
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l e R oi T rè s Chré t i en fût ob l igé d
’ac comp l ir s an s au cune ré serve c e

qu
’ i l ava i t promi s , et qu

’

on d im inuât par d iver s e s exp l i cat ion s e t
l im i tat ions c e que l

’

Empereu r. e t l ’Emp ire lu i ava i en t cédé puremen t
e t s imp l ement , e t s an s aucune cond i t ion 1 Seu l ement c ett e p i è c e
ne fut pas déposée offi c i e l l ement , comme app end i c e au trai té l u i
même ; de même que Servien avai t refusé *

naguèr e d e r ec evo ir l a

prote s tat ion des Etats prot e s tant s d
’

O snabru ck au suj e t d es v i l l e s
impér i a l e s , de même , san s doute , c eux— c i ava i en t avi sé l

’amba s
sadeur françai s qu

’ i l s n’

acceptera ient pas , en s éanc e so l enne l l e , un e
contr e- prot e stat ion de sa par t . En tou t c a s , el l e n e figure pas parmi
le s ac te s offi c i e l s du Congrè s “, e t p eu t -ê tre même n

’a—t e l l e pas été

égal ement i n s inuée à tou s l e s s ignataire s du trai té .

La pa ix d e NVestphalie t erminai t l e confl i t trent enaire , mai s un
nouveau confl i t se p réparai t pou r l

’aven ir
,
du fa i t d e c et te

,p aix
même . On é ta i t d ’ac cord

,
i l e s t vrai

, pou r l e d i s s imu ler à l
’h eur e

pré s ente , mai s l e d ip lomate i nconnu qu i avai t entrevu dan s le
tra i té d e Munster une s emenc e é t ernel le de guerre s ne s e trom

pa i t pourtant en au cune mani ère . I l avai t é té réd igé , de par t e t
d

’autre
,
ave c une négl igenc e , ou ,

s i l ’on pré fère , ave c un so in
qu i permetta i t à chacune d es pu i s san c e s qu i s

’y j ura i ent un e am i ti é
s i nc èr e e t une pa ix é ternel l e , de rouvrir l a lu tte dès que les con

j onctu res po l i t iqu e s s emb l era i ent favorab l e s et que l e pro fondé pu i
semen t de toute s l e s nat ion s s e s era i t quelque peu d i s s ip é .

Mai s i l e s t t emp s d
’ examiner d e p lus prè s c e document , cap i ta l

pour l e suj e t qu i nou s oc cup e . Le s art i c l e s conc ernant l ’Alsace sont
les su ivant s ; nou s les c i tons dans l e t ext e même , d

’aprè s l a p lu s
réc ente éd i t ion

,
c e l l e de M . Henr i Va s t

,
co l l at ionnée sur l e ma

nuscrit or igi na l aux ar ch ive s du Mini s t èr e des affaire s é trangère s .

En l ’ab senc e d ’

un numérotage offic i e l
,
l e s avant éd i t eur a par tagé

son t exte d ’aprè s les al in éa s du manuscr i t . I l en ré su l te que l e s

1 . Vast , Les grands Tra i tés , p . 54 .

2 . I l y a la un petit point d ‘

histoire qu i n
‘

a pas encore é té suffi samment
é luc id é . Cette déclaration ne figure pas d ans le vol um ineux recuei l d e
M ey ern; il n

’

y est fait aucune mention d
’

un acte parei l ni dans le ré ci t
m inu tieusement d é tai l lé d e toute la scène d e la ratification , empruntée au
J ourna l d

’

un d iplomate (M eyern, VI , 857 ni à l ’aud ience du
congé d u 18 mars (VI , p . S ervien étai t d ’ai l l eurs malad e , et au li t, le
8 février , ce qu i lu i interd isa it tout acte de ce genre . I l est d iffi ci l e cepen
d ant de croire qu e sa d éclaration n ’a it pas é té produ i te du tout a
M unster, qu ’ell e a simp lement é té réd igé e comme protestation secrète
formulé e in p etto, pour être d é posé e aux archives royales et en être
exhumé e au moment opportun , car d ans ce cas les adversaires n’auraient
pas manqu é plus tard d

'accuser d e faux et d e mensonge la d iplomatie
française .
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paragraphe s de son éd i tion ne conc ord en t pas avec c eux des éd i
t ions antér i eure s , c e l l e s de Du Mont

, par exemp l e , ou des O rdon

nances d
’

A lsa ce

g34 . Pri nc ip e s quoque Wirtembergic i l in eae M ontpeligardensis

restituantur i n omnes suas d itiones i n Al sat i a ve l ub icunque
et ab u traque parte red integrentur i n cum statum

,
i ura e t praero

gativa qu ibu s ante initium bellorum gavisi sun t ‘.

g75 . T er tio imp erator pro s e totaque Seren i s s ima Domo Aus
tr i aca

,
itemque Imp er i um ,

cedunt omnibu s iur ibus
, pr0pr ietatibu s ,

dom iniis
, possessionibus ac iurisdic tionibus quae hac tenus s ib i ,

Imper io e t fami l iae Au striacæ competebant i n Opp i dum Brisacum
,

Landgraviatum sup er i ori s e t i nfer ior i s Alsatiae , Suntgoviam , Praefec

turamque
‘

provinc ialem decem
_

C ivi ta tum Imperialium i n Al sati a
sitarum

,
s c i l i c e t Hagenaw ,

Colmar
,
S chlettstatt

,
We i s s enburg,

Landaw
,
Oberenhaim

,
Roshaim

,
Munster i n Val l e Sanc t i Gregorii ,

Kai s er sb erg, Thur inckhaim ,
omnesque Pagos e t al i a quaecunque

J ura quae a d i c ta Praefectura d ep end ent , eaque omni a e t s ingula i n
Regem Chr istianissimum regnumque Galliarum transferunt

,
i ta u t d ic

turn Opp idum Brisacum cum Vi llis Hoch statt , Niedereimsing, Harten
et Acharen ad Communitatem C ivi tat i s Brisacensis pe1*tinéntibus ,
cumque omni terr i tor io e t banno , quaten u s s e ab ant iquo extendit

,

salvis famen ej u sdem C ivi tati s privilegi is et immunitatibus antehac

a Domo Austr i a ca obtentis e t impetratis ä

g76 . I temque dictus Landgraviatus u tr i u sque Alsatiae e t Sun t

goviæ,
tum etiam P raefectura provinc i a l i s i n d i c ta s d ecem Civiteites

et loc a dependentia , itemque omne s vasalli
,
landsassii

,
subd iti

,

homine s
,
opp ida , ca stra , vi l lae , ar c e s , sylvae , forestae , aur i , argenti

aliorumque m ineralium fodinae
,
flumina

,
r iv i

, pa s c ua , omniaque

j ura
,
regal i a e t Appertinentiae , ab sque u l la reservatione cum omni

modo j ur i sd i c t ione et super ioritate , supremoque dominio a modo i n

perpe tuum ad Regem Christianissimum
,
Coronamque Galliae per

tineant et dictae Coronae incorporata intelligantur , ab squ e Caesar is ,
Imp er i i , D omusque Au striacae vel cuj usounque al ter i u s contrad ic
t ione ; adeo u t nu l lu s omnino Imperator au t fami l i ae Austriacae
pr inc ep s qu icquam j ur is au t potestaü s 1n e l s praememoratis par t ibu s
c i s e t ultra Rhenum sitis

,
u l lo unquam t empore pr_

aetendere vel

1 . Vast, p . 23. C
’est le 32 des éditionsvulgaires . (Ordonnances d ’A lsa ce,

1 3 P' V l ‘l
2 . Vast , p . 38 . C

’est le 73 des édi tions ordinaires. (Ord . d
’

A lsa ce; I
p . X I I . ]
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u surpare pOssit au t debeat ‘. Si t tamen Rex obligatus i n c is omnibu s
e t singulis loc i s Catholic am con servare religionem , quemadmodum

sub Austriac is Princ ipibus cons ervata fu i t , omnesque , quae durante
hoc be l lo novitates irrepserunt removere

?

579 . Imp erator e t Dominu s Archidux O enipontanù s F erd inandus
Carolu s re spec tive exsolvunt ord i ne s

,
Magi s tratu s , O ffic iales et

subd itos singularum suprad ictarum dictionum ac locoi‘um v inc u l i s
e t sacramentis qu ibu s hucusque s ib i D omu ique Au striacae obstr ic ti

fuerunt cosque ad subj ectionem , obedientiam
,
et fidelitatem Regi

R egnoque Galliae praes
’

tandam remittunt

g82 . Statim a restitu tione Benfeldae aequabuntur so lo eju sdem
opp id i munitiones

,
n ec non adj acentis fortaliti i Rhinau , sicuti

quoque Tabernarum Alsatiae
,
Castr i Hohenbar e t Néoburgi ad

Rhenum ,
neque in praed ictis loc i s nllus Mi le s praesidiar ius hab er i

poterit
‘

.

g83. Magi s tratu s e t incolae d ictae C ivi tati s Tabernarum neu
tralitatem ac c urate s ervent pateatque i llic Regio Mi l i t i , quoti e s

postu latum fuer i t , t u tu s ac l ib er trans i tu s . Nullae ad Rhenum Muni
t10nes in C i t eri ori r ipa extru i poterunt , Bas i l ea u sque Philipsburgum ,

neque u l lo molimine d efl e c t i au t inte1‘ver ti F luminis cursu s ab una
alterave parte ° .

g84 . Quod ad ae s al i enam attinet quo Camera Ensisheim iana

grava ta e s t , Dominu s Archidux F erd inandus Caro lu s rec ip iet i n
s e s e cum ea par te Provinc iae , quam rex Chr istianissimus ip s i
res tituere d ebet

,
tertiam omnium d eb it‘

orum partem ,
s i n e dist inc

t ion e
,
s ive chyrographaria s ive hypothecar ia s i nt , dummodo u traque

s in t i n forma au thentica
,
e t ve l spec ialem Hypothecam habeant , s ive

i n Provinc ia s ced endas s ive i n restituendas , vel s i nu l lam habeant

i n Libellis rationari is receptorum ad Cameram Ensisheim ianam

respondentium u sque ad finem ann i 1632 agni ta , atqu e inter d eb i ta
e t cred i ta i l l in s rec en s i ta fuer int e t pensitationum annuarum so lu t io
dictae Camerae incubuerit eamque d issolvet , Regem pro tal i quota
indemnem penitus præstando

“
.

5 89 . Teneatur Rex Chr istianiss imus non sol um Ep iscopos

1 . Vast, p . 39 . C
’

est le â 74 des éd itions courantes . (O rdonna nces d
’

A lsa ce,
I , p . X I I . )
2 . C

'est le 5 75 des anc iennes é d itions . (O rdonnances , I , p . X I I I . )
3 . Vast. p . 40. C

‘est l'anc ien 5 78 . (Ordonnances , p . X I I I . )
4 . Vast, p . 41 . C

’est l ’ancien 81 . (Ordonnances , I , p . X I I I . )
5 . Vast , p . 42 . Ce paragraphe correspond à. l ’anc ien 82 . (Ordonnances ,
I . p . X I I I .)
6 . Vast , p . 42 c ’est l ’ancien 83. (Ordonnances d

'
A lsa ce, I , p . X I V . )
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90 9 1 ( que nou s venonsde tran scr ire avec les autre s .

I l s s e rapportent à des poi nt s de d é ta i l ou à d es fai t s pour a in s i d ire

pa s sagers , la r e st i tu tion des t erre s d e Wurtemberg,
l ’évacuation

de Benfe ld et d ’autre s p l ac e s al sac i enne s , le payement d
’une li ndem

nité aux arch iduc s d ’

lnnsbruck
,
e tc . Tout l ’ i n térê t po l i t iqu e du

tra i té se concentre sur l e s a l i néa s 75 (anc i en 76 (74 ) e t 89 (87 )
de son texte , e t c

’ e s t sur l e s en s exac t des s t ipulat ion s de c e s tro i s

paragraphe s que s
’ e s t engagée , avant même qu

’

il s fu s sent paraphé s
e t s igné s , une controver s e qu i dur e d epu i s d eux s i è c l e s et d em i , e t

que nou s avon s vu renaî tre p l u s vivac e que j amai s . C
’ e s t qu

’ en
eff’e t i l y a d eux man i ère s , ab so l ument d ifféren te s , d e l e s i nterpré t er ,

e t comme chacun e d e c e s d eux i nterpré ta t ion s a trouvé e t trouve
encore d es champ ion s au s s i érud i t s que convaincu s , i l n

’ e s t pas
é tonnant que l a que s t ion , b i en que déba ttu e et rebat tu e san s c e s s e ,
n e so i t pas encore tranchée .

D ’aprè s l e s uns , — j e n
’ a i pas b e so i n d

’ajou ter que c e sont pr e s

que exc lu s ivement d es auteurs a l l emand s , l e tra i té de Muns ter
n ’ a donné à la Franc e que d eux chos e s la p ossession des t e rre s héré
d ita ires de l a mai son d ’

Autriche dan s la Haute -Alsac e e t l e Sundgau ,

l e titre de l andgrave d
’

Alsace
,
et

,
ave c c e t i tre

,
l e s que lqu e s dro i t s

féodaux qu i r evenai en t encore à s e s dé tenteurs au XVI I e s i è c l e
,

c ’e s t -à—d ire l ’admin i s trat ion d ’une quaranta ine de vi l lage s dan s la

pré fe c ture de Haguenau , e t u n dro i t d e prote c t ion , for t vague , sur
l e s d ix vi l l e s impér i a l e s d

’

Alsace
,
lequel se tradu i sai t , au po i n t de

vue matér i e l
, par l

’ enca i s s ement d ’ environ d eux mi l l e florins par an .

Tou t ceque la Franc e a pré tendu e t pr i s d e p l u s en Al sac e , e l l e l
’ a

u surpé par vio l enc e e t mauva i s e fo i . C
’

é ta i t d éj à l ’op i n ion offi c i e l l e
de l a p lupar t des d ip lomate s a l l emand s , dès l e l end emain d e la pr i s e
de po s s e s s ion de la p rovinc e ; e l l e s

’ e s t ac créd i tée de p l u s en p l u s

par tou t l
’

Emp ire p end an t les guerre s de Lou i s X IV ,
alors que l

’

op i
n ion pub l ique i nc i tée par d

’ i nnombrab l e s pamph le t s s e sou l eva i t
v io l emment contre la main -mi s e frança i s e sur l e s v i l l e s d ’

Alsace et
contre l e s arrê t s de réun ion C ’ e s t re s té l a théori e c l a s s ique des
j ur i s te s al l emand s j u squ

’à la ve i l l e de l a Révo l ut ion
,
e t la Facu l té de

d ro i t d e Heid e lberg l a formu la i t encore d an s une consu l tat ion S O

lennclle
,
donnée en 17902

. De nos jours e l l e a é té repr i s e , ave c une

1 . Ce serai t une é tud e fort intéressante à fa ire que de parcourir d ’une façon
impartiale l ’ensemble de ce tte li tté rature d es pamphle ts poli tiques publié s
en A llemagne pendant tout le règne de Louis X IV . La tâche n ’a é té entre
prise jusqu

’

ic i que très partiel lement et trés partialement a la fois dans
quelques monogi aphies d

'
outre Rhin .

2 . M émô ire pour le p r im e d e S a int M a ur is-M ontba rey . Consulta tion d e
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énergi e nouvel le , so i t par des pub l i c i s te s peu compé ten t s , so i t par
de vér i tab l e s érud i t s ‘, e t , pou r des ra i son s fac i l e s à d evi n er

,
el l e

tend à devenir un art i c l e de foi dan s l ’ en se ignement prima ire , se
condaire e t supér i eur d

’

outre—Rh in .

D’aprè s l e s autre s , au contra ire , et c ’ e s t nature l l ement l a

grande major i té des h i stor i en s frança i s , l e tra i té de Munster a
donn é l ’Alsace à l a Franc e C ’ e s t là u ne formule trè s court e et
trè s s imp l e , s e gravan t san s d i ffic u lté d an s l a m émo ire , mai s pré
c isément un p eu trop s imp l i s t e pour répondre exac tement aux fa i t s .
En r éal i té , l e t exte défini t ivement adop té des paragraphe s fonda
mentaux relati fs à l’Alsace est l e produ i t mal venu d

’

un confl i t long
e t p énib l e entre l e s par t i e s contractante s , confl i t qu

’aucun des com

battant s n ’a été as s ez for t pou r c lore par une vi c to ire comp l è te . De

guerre la s s e , et voyant b i en qu
’ i l fal la i t en finir

,
l a Franc e

, pu i sque
la révo lu t ion intér i eure a l la i t é c later

,
l ’ empereur , parc e que l

’

Alle

magne é ta i t à bout de for c e s , i l s s e sont ré s igné s tou s d eux à l
’

em

p lo i de formule s équ ivoque s , vo ire même contrad i c to ire s , pour

qual ifier un fai t , impos s ib l e à empê cher dé sormai s
,
l e trans fer t de

l a r iv e gauche du Rhin supér i eur sou s l
’ i nfl u enc e po l i t ique d ire c te

de la monarch i e frança i se . Abandonné par la p lupar t d es pr i nc e s
a l l emand s

,
même catho l ique s , Fe rd inand I l l n e pouva i t songer à

refus er p l u s longtemp s l
’abandon d e l ’Alsac e

,
a lor s que l e s armé e s

de Lou i s X IV occupa i en t l e Palat i nat , l a Souabe e t la Bavi èr e . I l
s ’ e st contenté

,
dans c ett e s i tuat ion s i douloureu s e pour lu i , de con

sent ir à c e t abandon dan s les formes les mo in s exp l i c i te s pos s ib l e s e t
en posant pour a in s i d ire les j alons d

’une r evend i cat ion future
, quand

l ’heure s era i t venu e . I l abandonne l e s d ro i t s de l ’ Emp ire e t c eux de
la ma i son d

’

Au tr iche sur B r i sach
,
l e landgravia t d e l a Hau te et

Bas se -Alsac e
,
l e Sundgau et la préfec ture des d ix vi l l e s impér i a l e s ,

a in s i que tou s l e s vi l lage s e t au tre s dro i t s qu i d épend ent de l ad i t e

préfec ture . Mai s à son po in t de vue , l a c e s s iond u l andgravia t n
’ e s t

pas un sacr ific e cons idérab l e , pu i squ
’à c e moment et d epu i s b i en long

temp s d éj à l e t i tre de l andgrave n
’a p lu s d

’ importanc e en l u i même .

S ’ i l a encor e qu elque u t i l i té pratique pour la Haute -Alsac e , où il

la F a cu lté d e d rcnt d e Heidelberg sur la na ture d e la gra nde p réf ec ture
des d ia: vi lles impér ia les d e la province d

’

A lsa ce. S . lieu ni date
ln-fol io.

1 . Nous c iterons parmi les d iscussions d é tai l lé es les p lus ré centes cel les d e
M . F roi tzheim (Der Wes tphœ l ische F r ied en und D eutschla nd s A btretungen

a n F ra nkre ich , Bischwi ller. de M . M arcks (Gœtt inger Gelehr te

Anzeigen, 1885 , p . 120) et tou t récemment encore celui d e M . F ri tz (D i e
a lten Terr itor ien des E lsa ss , S trassburg, 1896 ,
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p ermet de dé s igner par un t erme collec ti f les d ifférent s comté s e t
s e igneur i e s appartenant aux Hab sbourgs , i l n

’ a plus ,pour a in s i d ire ,
aucune s ignificat ion dan s l a Ba s s e—Alsac e , où l ’évêqu e de Stras
bourg s

’ e st revê tu
,
lu i au s s i

,
de c e t i tre et où

,
d epu i s p l u s d

’

un

s i èc l e au mo i n s
,
l ’au tor i té des arc h iduc s n e s ’ e st effe c t i vement

exerc é e
,

et non pas même d
’une façon su iv i e

, que sur l a v i l l e
de Hagu enau e t s e s envi rons . C ’ e s t dan s l a l im it e de s e s propre s
domain e s qu

’ i l fa i t abandon de tout ce qu i e st énuméré au 5 74 ,

châteaux e t for tere s s e s
,
vas saux et suj e t s

,
mé ta ir i e s e t forê t s

,
r i

vières e t ru i s s eaux
,
mine s d ’

or
,
d

’ argent , e tc .
Mai s l e s d ip lomate s françai s , tou t en acc ep tant c e s formule s ,

pour l e s comp lé ter en su i t e , a in s i que nou s l e verron s tou t à l
’

heure ,

l e s i nterprètent tou t au trement , à par t i r du momen t même où
,

i l s l e s rép ètent . Pour eux , évid emment , l e la ndgr a via t d
’

Alsace

n ’ e s t pas un ti tre , c
’ e s t u n terr i toire

,
tou t au s s i b i en que B r i sach e t

l e Sundgau ,
énuméré s ave c un e intent ion vi s ib l e

,
a va nt et ap rès

l u i . C ela r e s sor t non pas s eu lement de l eur s déc larat ion s offi c i e l l e s

po stér i eure s , qu
’

on pourra i t arguer d e fraud e , mai s de toute l a cor
respondance interne du gouvernement françai s , de Mazar i n

,
de

B r i enne
,
avec l eu rs envoyé s de Munst er

,
e t où c er te s i l s n e songea i ent

pas à dégu i s er l eurs p en sée s i nt ime s‘. I l y e s t toujour s qu e st ion de
l
’

Alsace comme terr i toire ,
e t non d e d roi ts en A lsa ce . Le s concep

t ion s du droi t féodal german ique , c et te végé tation tou ffue de dro i t s
et de pr iv i l ège s loc aux , d eva i ent ê tre i ncompréhen s ib l e s aux e spr i t s
de l a cour d ’

Anne d
’

Au triche , ou du moin s l eur paraî tre exc es s ive
ment b i z arre s , san s qu

’ i l y a i t l i eu de dout er en c e la de l eur en t i ère
bonne foi . I l s connai s sai en t dan s l ’Allemagne contempora in e une
sér i e de landgraviat s , c elu i de Hes se—Darmstad t , c e lu i de Hes s e
Cas s e l

,
c eux de Leuchtemberg e t de F ü rstemberg, qu i é ta i en t bel e t

b i en des terri to ire s , e t où l
’ exp re s s ion pr im i t ivement pol i t iqu e et

j ur id ique é ta i t , s i l
'

on p eut d ire , d evenue géographique”. La p ré fec
tu re provinc ia le sur l e s d ix vi l l e s impér i a l e s n e r epré sente pas
non p l u s , pou r les d ip lomate s frança i s , un vague d roi t de prot ec t ion ,
fort i nuti l e , alor s que per sonne ne songe à l e s a ttaquer , mai s un
contrô l e admin i s trati f supéri eur . Tou tes les local i té s sont tran s

por té e s an Ro i T rè s—Chré t i en et
-

au royaume de Franc e encore

que le nom de B ri sach s eu l so i t répé té une s e conde fo i s au bou t du

1 . Voy . les Négoc ia tions secrètes, pa ss im .

2 . C
’est ce que concède d ’a illeurs loyalement le travai l bien fa it et d é j à c ité

d e M . Rhodewald , D ie A btretung d es E lsa ss a n F ra nkreich , Halle , Nie
meyer, 1893,
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une pu i s sanc e royal e sur c e s vo i s i n s s i fa ib l e s et i ncapab l e s de
l u tt er contre e l l e

,
l a couronne d e Franc e n ’avai t nu l b e so i n de l e

faire . De p lu s , la ma i son d
’

Autriche comme tel l e
,
n ’ avai t aucun

dro i t n i sur l e comté de Hanau n i sur la vi l l e de Strasbourg; i l
aura i t donc é té ab surde de formuler c e paragraph e comme nou s le
voyons réd igé , s i l e s p lénipot ent i a i re s autr i ch i en s eux—mêmes
n ’avai ent compr i s que l

’

imméd ia teté garant i e ne garanti ssai tni l
’

ind é

p end ance ni l a l iber té des t err i to ire s en qu e s t ion . On p eu t ê tre
égal emen t a s suré que n i Servien n i au cun autre d ip lomate frança i s
n ’aurai t s igné c e t ar t i c l e , s

’ i l n ’ava i t réu s s i à l’allonger de c ett e

phras e final e I ta. tamen
,
etc .

, qu i a cau s é tant de souc i s à c erta in s
cr i t iqu e s 1 et l eur a arrach é des p l a inte s au mo in s na

‘

ive s
,

su r l a
façon hative ou déra i sonnab l e dont l e pac te de Munster a
é té réd igé .

Avec c e s d eux l igne s de mauvai s lat i n l e gouvernement de
l a r égente s

’

assùra it l e l ev i er n éc e s sa ire pour renver ser
,
dès

qu
’ i l l e j ugera i t u t i l e , l e faib l e mu r dre s sé contre s e s pré tent ion s

fu ture s dan s l e s ph ra s e s p ré céd ente s . S i tou te s l e s promes se s anté
r ieuresde r e sp ec ter l

’

imrne
’

d ia te té des Etat s d ’

Alsace ne d eva i en t

pas emp ê ch er de fa ire valo i r l e j us sup rem i dom ini i , la souvera ineté
de la Franc e

,
en un mo t

,
i l e s t c la ir que c ett e imm éd i ate té ne pou

vai t avo ir qu
’une val eur cond i t ionne l l e for t re stre inte

,
e t que le s

i n tére s sé s fera i en t b i en de n e pas trop s
’

opposer à l ’ ac tion de l a

po l i t iqu e frança i s e en Al sac e ou ai l l eur s s ’ i l s t ena i en t à con s e rver
l e s rappor ts ave c le re s te de l

’

Empire qu
’

on l eu r concédai t par l e
tra i té . Quant à vou lo ir démontrer

,
comme on l ’a fai t*,que l

’

Emp ire

pouvai t b i en céd er l a pré fec tu re , l a land vogtey ,
cum sup renzo dom i

nio
,
mai s que c ette lund vogtey ,

appartenant souvera i nemen t à l a
Franc e

,
n ’avai t aucune souvera ineté à exerc er sur l a D écapole ,

c ’ e s t une thè se qu i p eu t se soutenir p eu t- ê tre au po i n t de vue du
d ro i t théor ique , e t par des arguments que j

’

appellera is vo lonti er s
archéo logique s . Mai s onne p eu t lu i ac cord er aucune val eur au poi n t
de vue po l i t ique , au po int d e vue des i ntérê ts en confl i t au m ilieu dn
XVI I e s i è c l e . C ro i t-ou vra imen t que l a Franc e s e fût conten tée de
la c e s s ion d ’une cho s e san s au cune val eur

,
dan s un trai té s igné

1 . M . M arcks veu t qu
‘e ll e s ’appl ique seulement a la charge de landvogt,

qu i ne confé ra i t, selon lui , aucun d roit e ffec tif sur la D écapole . L
’

é rud it et
d istingué biographe d e Col igny croit-i l vraiment que les envoyé s français
auraient m is tant d ’

insistance à ré clamer l ’ad jonct ion d e cette phrase inc i
d ente s’ il s'é tai t agi pour eux de ce d é tai l seu lement?
2 . M . E . M arcks , d ans les Gœttinger Gele/zr te Anzeigen, 1885 , p . 122.
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apr è s qu in z e an s de guerre s cont inu e l l e s e t V i ngt- C i nq an s d
’ effor t s

d ip lomatique s non i nterrompu s
‘

En tou t c a s
,
e t qu el l e que so i t l

’ i n terpré ta t ion j ur id ique que l
’

on

adop te , i l e s t ab su rde d e pré tendre qu
’ i l y a i t eu , en tou t cela ,

l a
moi ndre S urpr i s e , par tant , l a mo indre mauvai se foi . Le jour où l e s

p lénipotent i a i re s frança i s ont i n s i sté pour l
’add i t ion de c e t i ta tamen

au t exte du 89
,
e t où l e s comm i s sa i re s imp ér i aux l

’

ont admi s e
,

i l s savai ent l e s un s et les autre s à quoi s
’ en ten ir sur l ’u sage qu

’

on

pouva i t en fa ire . Le s p i èces échangé e s lor s de l a ra tificat ion du
trai té

,
ré cemment mi s e s au jour*, ne font que marquer davantage l a

confusion vou lue en tre l e s droits
_ j ur i d iques e t la pr i s e de pos s e s s ion

terr i tor i a l e . Ains i l a D éc l arat ion d e Ferd i nand I I I , daté e (ré tro specti
vement) du 24 oc tobr e 1648 , por te qu

’ i l c èd e la souvera ine té et la
sup ér iori té t err i tor i a l e sur Metz , Tou l e t Verdun , B r i sach , l e s d eux
landgravi at s , l e Sundgau e t P ignerol , de façon qu

’ i l s appart i ennen t
à la Franc e

,
comme i l s ont appar tenu j u squ

’ i c i à l ’Empire . I l nou s
s emb l e b i en d iffic i l e de conte s ter que les la ndgra via ts d

’

A lsa ce sup é

r ieure et infér ieure p u i s s ent ê tre i c i au tre c hos e que des r éa li tés ter

r itor ia les , ab so lumen t comme le s autre s v i l l e s e t t erre s énuméré e s
en même temp s . Quand i l y e s t p ar lé des dro i t s de l a souvera ineté
impér i al e (j ur a sup er ior i ta tis I mp er ia li

‘

s ) , comment ne pas avouer

que c e t erme s
’app l ique à l

’ exerc i c e d ’

un pouvo ir supr ême , p lu s ou
mo in s indé terminé s an s doute , mai s vér i tab l emen t souvera in , et non

pas seu l ement à la c e s s ion de que lque s menu s dro i t s féodaux ? C e
n ’es t pas pour i nd iquer l e s eu l gr and ba i lli age , ou l e s imp l e ti tre

d e landgra ve , qu
’

on juxtaposai t dan s c e document l e s évêchés et

vi lles de Metz
,
Tou l et Verdun

,
Moyenvi c e t Pignerol , aux d eux

province s d
’

Alsace (p rovinc ias A lsa tiam u tramque) , au Sundgau
e t à B r i s ach

,
et qu

’

on l e s dé l ia i t les un s et l e s au tre s de tou t l i e n
avec l e Saint-Emp ire romain .

San s doute
,
au moment de s igner l e tra i té , le d é s ir d

’

en fin ir à
tou t pr i x dominai t tou te autre cons idérat ion . Le s d eux antagoni s te s

pr i nc ipaux fir ent donc mine
, pou s s é s par des mo t i fs d ifféren ts , de

n
’

attacher qu
’

u ne importanc e m in ime à la formule même de l
’accord .

Les Françai s r es ta i ent dans l eur rô l e en n e voulant pas efi
’

arou cher

1 . I l y a d ix ans d é j à , j e me permettais d ’appuyer, dans la Revue histo
r ique (vol . X XX , p . sur cet argument du sens commun , enparlant de
l
’

intéressant ouvrage de M . Legrelle : S tra sbourg et Lou is X I V, dont les
d éductions jurid i ques et les interpré ta tions phi lologiques de notre texte ont
provoqué la polémique de M . M arcks ; toute cette argumentation si subtile
nous para ît , à. vrai dire , fort oiseuse en présence des faits .
2 . Vast, Les grand s Tra i tés de Lou is X I V, p . 58 -61 .
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d
’avanc e

,
et for t i nut i l ement

,
l e s Eta ts d ’

Alsace e t c e ux d ’

Allemagne ,

par l
’annonce de l eu r s p roj et s u l tér i eurs . Les l mpér i aux firent

vo lonti ers s emb l an t de cro ire à l ’ efficac i té de l eur s s t ipu lation s ,
parc e qu

’ i l s t ena i ent à cons erver
,
autant que po s s ib l e , l a réputa t ion

d
’avo ir

,
s inon agrand i , du mo i n s main tenu l

’

Empire Nlais
*

les i nté
ressé s ne s ’y sont pas trompé s un seu l i n stant ; nou s avons as s e z
vu , dan s l e cour s de c e réci t

,
l eurs a larmes

,
l eur s efiorts e t l eur s

vai ne s prote s tat ion s . On ne saura i t ab sol umen t pas , j e l e rép ète ,
par l er en c et te occurrenc e d e ru s e dé loyal e et de trah i son ’ . E st- i l

b eaucoup p lu s u ti l e de ch ercher à p ar tager , pour a insi d ire
,
l e

c r im e de l è s e—nat ion
,
en d i san t que l e s Habsbourgs ont c édé à la

Fran c e des dro i t s qu I ls ne pos sédai ent pas eux-mêmes Même en
admettant que c e l a a i t été l e ca s , on aurai t a s surément l e droi t , au
po i n t de vu e al l emand , d

’

en voulo i r à Ferd i nand et à s e s m ini s tre s ;
mai s i l n ’ en serai t pas mo i n s é trange d

’

incr iminer l e gouvernement
frança i s d e n ’avo i r pas été mi eux inform é sur c e s que s tion s s i com

pliqu ées du landgraviat e t du grand bai l l i age de Haguenau , que l e s
pr i nc e s de l a mai son d

’

Au triche
, possessionnés d epu i s tant de s i è c l e s

en Al sac e . 11 e st
,
à notre avi s

,
au mo i n s s ingul i er de r eprocher aux

envoyé s de Loui s X IV de n ’ avo ir pas i nterpré té l e tra i té dan s
l ’ e spr i t hi s torique de notre temp s , en r emontant à sa genè s e l e s
d ip lomate s n etant pas chargé s , d

’

ord i na ire
,
de rech erch e s érud i t e s .

I l fau t donc prendre l a s i tuat ion t el le qu
’ el l e é ta i t en réal i té

,
en

automne 1648 . Des d eux cô té s on avai t hâte d ’

en finir ; des d eux
c ô té s

, on s e ré s erva i t de commenter l e s texte s , de l e s so l l i c i ter , de
l e s exp lo i t er en sa faveur , et c ’ e s t pourquo i chacun e des d eux par

.\ I . Rohd ewald , dans son trava i l d é j à cité (p . dé clare également que
les envoyé s d e l

‘empereur savaient fort b ien comment leurs adversaires inter
prêta ient l

'article l itigieux .

2 . M . E . M arcks , après avoir longuement exposé que le traité est conçu
dans un espri t d ’uni té ,

de c larté , qui exclu t absolumen t l
’

interpré tation fran
ça ise , accorde pourtant qu ’avant la ratification même i l y eu t d issid ence
sur l ’ interprétation des tex tes , et que ,

dès le d é bu t , les d eux partis savaient
qu ’i l y avai t é qu ivoque et con trad iction (Goettingw Gelehr te A nzeigen,

1885 , p . U n historien autrichien de grand mé ri te et qui a beaucoup
é tud ié cette é poque , M . A .

-F . Prob ram ,
exprima it aussi naguère l

’avis que
ni le roi ni l ’empereur ne tena ient à un texte cla ir et sans équ ivoqu e , le roi

(ou son gouvernemen t) é tant d é c id é , dès alors, à occuper p lus tard d
'une

façon effective les pays qu ’on lu i abandonnait , tand is que l
’empereu r ne pou

va i t se résigner à l
‘

idé e que ces contrées é ta ient dé sorma is perdues pour lui .
(F rans Pa u l F rei /œr r von Lisola und d ie Poli t i /c seiner Zei t . Leipz ig, 1894 ,

p .

3. A loys S chulte , Ludwig Wi lhelm con Ba d en, I , p . 457 .

4 . F rankreich haette den Vertrag in unserm li istor ich—genetischen Smn

denten sollen S chulte , op . et loc . c i ta to.
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e t l e re sp ec t de l a vér i té hi s tor ique ne p ermet pas de d i s s imu ler
c e fa i t

, que les p lu s d ire c tement in tére s sé s ont, pour l eur par t ,
in terpré té l e tra ité d e Munster tou t autrement que Lou i s X IV , que

l eur s gouvernement s ont prot e s té , dan s l a me sure d e l eur s forc e s ,
contre les danger s qu

’ ils voyai en t ven ir de l eur s i tuat ion amb igu ë ,
et qu

’ i l s ont tout t enté pour y échapp er , san s pour tant y réu s s ir .

C ’ e st l e tab l eau de c et te cr i s e final e qu
’ i l nou s r e st e à retrac er pour

c lore l a pr emi ère par t i e de notre é tud e .



CHAP ITRE QU ATR I È M E

L
’

A l s a c e d e 1 6 4 8 à 1 6 7 2

Le s c loch e s des s ervi c e s d ’ac t ion s de grâc e s ava i ent à p eine c e s sé
de retent ir au lo i n ,

l e chant des T e D euzn ré sonnai t encore aux
ore i l le s des c i tad i n s e t des vi l lageo i s de l

’

Alsace ,
heureux d ’

ap

prendre que l a p a ix é ta i t s ignée , c e tte pa ix que l a générat ion pré
sente n ’ava i t pre squ e p lu s connue , e t dont e l l e n e d evai t jou ir au s s i
dan s l ’aven ir qu

’

à de longs in terval l e s . E t déj à l a jo i e d e survivre à
de s i crue l l e s souffranc e s , d

’avo ir échappé au catac lysme un ivers e l ,
s
’

amoindrissait et s ’effaça it d evant leS s ouc i s quot id i en s nouveaux ,
d evant la constatat ion douloureu se que l a pa ix n

’

é ta i t en core pour
eux qu

’un mot vid e d e s en s , et que l e moment é ta i t b i en é lo igné ,
hé l a s ! où les contr ibu tions de gu erre e t l e s garnisaires é trangers
aura i ent d i sparu . En effe t de longue s année s a l la i ent s

’

é cou ler encore
avant que l e ca lme fût ré tab l i partou t dan s l a provinc e ; so i t par l e
fa i t des guerre s c ivi l e s en Franc e , so it par c e lu i des i nvas ion s lor
ra in e s

,
i l s e pas sa prè s de d ix an s j u squ

’au jour où l e s popu lat ion s
entre le s Vosge s e t l e Rh in puren t goûter ré e l l emen t l e s b i enfai t s
d e l a pa ix .

Pour l ’h i s tor i en mod erne , l
’année 1648 marque un e dat e caracté

ristique ,
et l ’une des p lu s impor tant e s , dan s l e s d e s ti née s de l

’

Alsace .

T e l l e n ’ a pas été , tant s
’ en fau t

,
l ’ impre s s ion d es cont emporai n s ,

dan s le pays même . La p lupart n e s emb l en t pas s
’ê tre rendu comp te

imméd i atement , n i d
’un e façon trè s nette

,
des con séquenc e s n éc è s

sa ire s
,
b i en qu

’

éloignées encore , du tran sfert de souvera ine té pro
c lamé par l e tra i té de Munster . D

’une par t , i l y avai t p lu s de d ix an s

que l e s troup e s frança i s e s é ta i en t é tab l i e s dans l a maj eure par t i e de
l a provinc e , e t c e n

’

é ta i t p lu s une nouveauté de l e s y vo ir ; d
’au tre

part , l e nouveau gouvernement eut tant d
’autre be sogne p l u s pre s

san te dan s l e s année s qu i su ivirent , qu
’ i l n e pouvai t songer , l

’

aura it -n

voulu
,
à mod ifier b eau coup l e s forme s admin i strat ive s et toute la

rout ine du pa s sé Pour l a ma s se de l a popu lat ion , l e pa s sage sou s
la dominat ion françai s e n e s e fi t donc pas s ent ir d

’une façon b i en
s ens ib l e

,
même la O ù e l l e aurai t dû ê tre effec t ive dès l ’abord ,

dan s
l e s terr i toire s de l a mai son d ’

Autriche . A p lu s fort e ra i son c e tte
souvera ine té sur laque l l e on avai t déj à tant d i s cuté , e t sur
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l aque l l e on al la i t d i sc u ter i nfin imen t p lu s encore à l
’aven ir , n é ta i t- el l e

pas de nature à fa ire une impre s s ion trè s vive su r l e s hab i ta nt s d es
t erre s imméd ia te s

, p r i nc ipau té s ou répub l iques , protégée s , sem

b la i t- i l
, par l e s tra i té s de Westphal i e eux-mêmes ‘. Aus s i n ’é fa i t-ce

pas l a que st ion po l i t ique qu i tou rmenta i t l e s popu lation s a l sa c i enn e s
c ’é ta i t la mi s ère p ré s ente , matér i e l l e , amenée par l e s contr ibut ion s
i nc e s san te s qu

’

on leur d emandai t e t par l e . nomb re des troup e s
qu

’ e l l e s d evai ent continu er à nourr i r . Croyant naïvement n’ avo ir p l u s
r i en à payer dé sormai s , p lu s i eur s des commune s d e l a Haute et

Bas se -Alsac e r efu sa i ent l e ver s emen t des somme s é chue s pour l
’ en

tret i en des garnisaires qu
’ i l l eur é ta i t pre sque impos s ibl e d

’a i l l eurs
de réun ir p lu s longtemp s ; Mazar i n lu i —même reconnai s sa i t l

’

épu ise

ment de la provinc e lorsqu
’ i l recommanda i t à T u renne d

’

adj uster
l e s chos e s d e façon à c e que son armée pût s ub s i s ter encore c et te
anné e aux dép en s de l

’

Allemagne ,
et ne lu i tombai t pas sur l e s bra s

dan s l ’Alsace e t la scachant l ’ i ntérê t notab l e que nou s
avons de garan tir nos provinc e s de c e tte foule e t surcharge
Mai s i l a l la i t s é tab l i r b i entô t une con fu s ion s i généra l e dan s l e s
affa ire s du royaume que tou te autor i té supér i eure en fut , de fai t ,
”abol i e ,

’

et pendant a s se z longtemp s l e s troupe s s tationnée s en
Al sac e purent s

’y condu ire au gré de l eurs capri c e s , sans avo ir à
craindre beaucoup l

’ in terven tion du gouvern ement . On sa i t l e s
d é sordre s qu i éc la tèrent à Par i s au moment même ou s

’y c é lébra i t
l a vi c to ire de Lens

,
l e 26 août 1648

,
e t comment

,
malgré l

’accord
s igné entre la Cour e t l e Par l emen t , à Saint- Germain , l e jour où

1 . T ous les A lsaciens d ’alors ne furent pas sans doute aussi aveugles . A insi
le chroniqueur colmarien, Nicolas K lein , raconte que , lorsque son oncle ,
secré taire de la vi l le , revint

_

tou t joyeux du Congrès , annonçant que la pa ix
é ta it s igné e , le pasteur Joachim K lein interromp i t ses fé l icitations en d isant
Nous d eviend rons certa inement tous F rança is, et si j e ne d evais p lus voir
cela , mes fi ls le verront a coup sû r . I l fau t donc qu ’ils apprennent tous le
français . E t dès l ’année 1649 il envoya au dehors le jeune Nicolas , à peine
âgé de douze ans, pour acquérir l ’usage d e cette langue . (R athgeber, Ludwig
X I V u . Colma r

, 1873, p .

2 . Gonzenbaeh, H . L . von E r la ch,
I I I , p . 340.

3. Lettre d u 6 novembre 1648 , M azarin , Lettres , I I I , p . 227 . D ans cette
même lettre le card inal recommandai t, i l est vrai , au maréchal de fa ire sentir
à celui de \Vnrtembergqu ’onne ga igne rien pour l ’ord inaire a ê tre ingrat

les député s de l ’assemb lé e de M unster les p lus echaufiez contre ce tte cou
ronne ayant é té ceux d e \Vurtemberg e t de M ontbé l iard , ma is c ’est é vi
d emment des terres wurtembergeoi ses d ’

O u tre-Rhin et non d es possessions
alsac iennes qu ’ i l entendai t parler pour qu

’

on y fi t une appl ication pratique
d u Qu idqu id d é lira nt En pressurant les seigneuries de Horbourg et
de R iquewihr, i l eû t, avant tout , nu i au ravitai llement des garnisons i ran
çaises de la Haute-A lsace .
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de caval er i e et d 1nfanterie , avec de l ’a r t i l l er i e e t un train
nombreux ‘. De p l u s , un as s e z grand nomb re de group e s d e ma
raudeurs débandé s , qu i exp loi ta i en t l e p l at p ays e t durent ê tre

p arfo i s traqué s e t ta i llé s en p i è c e s p ar l eurs propre s co lonel s *.

Quand i l s ’agi t d e c ondu ire une p ar t i e de c e s .vi eux soudard s en
Flandre , aux moi s d

’avr i l e t de mai
,
i l s e produ i s i t d es s c èn e s ana

logues à c el l e s d e 16 47 . Le s régimen ts r e fusèrent d ’entrer en
Lorrain e ! c eux de Fr i e s e e t de Kluge s e déband èren t prè s d e
Savern e , c elu i d

’

Erlach- caval er i e fi t un e e sp èc e de promenad e
m i l i ta ire à traver s toute l a provinc e , pou s sant par Belfort j usqu

’

à

Bâl e , drap eaux en t êt e , san s que que lqu
’un os ât l ’arrê ter ‘. Ajou t e z

à c ela l e s tro i s régiment s su édo i s d i s séminé s sur l a r i ve gau ch e d u
Rhin

,
entr e Bâle e t Mayenc e

,
l e s garni son s françai s e s de Colmar ,

Schl e s tad t . Haguenau , e tc .
, qu i emp i éta i ent sur l e s quar t i er s d e

l eur s voi s in s "; c e la produ i sa i t un e confu s ion des p lu s lamentab l e s et
const i tua i t pour

‘l a maj eure par t i e de l
’

Alsace un é tat de pa ix qu i n e
d ifférai t pas sen s ib l emen t de l

’

é ta t de guerre antér i eur , e t provoqua i t
des do léanc e s un iver s el l e s ° .

Pour obvi er , s i po s s ib l e , à que lque s -uns d e
'

c e s i nconvéni ent s
,

pour s
’ a s surer en m ême temp s l

’appu i de l a ma i son de Lorra ine ,

dan s une de ses b ranche s , Mazar i n d é termina la re in e régente à
nommer gouverneur et lieu tenant

’

général pour Sa Maj e sté en l a
Hau te e t Bas s e—Alsac e a in s i que grand bai l l i de Haguenau , Henr i
de Lorra in e

,
comte d

’

Harcourt . C e p er sonnage n
’avai t oc cupé

j u sque— l à qu
’une s i tuat ion d ip lomatiqu e et mi l i taire a s s ez s e con

daire
,
et le manque de capac i té s i nte l l e c tu e l l e s supéri eure s , p lu s

encore que l e s entiment de ses d evo irs
,
d eva i t l ’empê ch er de jou er

un rôl e p l u s marquant , alor s même que l a fortune le pou s sai t , pour

1 . Gonzenbaeh , I I I , p . 208 .

2 . C
’est ainsi que J ean de R osen fit sabrer ungros d e ces pillard s près de

Guebwi l ler. Gonzenbaeh,
I I I , p . 209.

3 . Lettre de l ’ intendant
,
M . de Baussan, à M . d

’

Erlach, S trasbourg,
1" avri l 1649 .

4 . Gonzenbaeh, I I I , p . 263.

5 . Gonzenbaeh, I I I , p . 341 . Le 24 mars 1649 , le bai l li de Guebwi l ler
é cri vait à Charl evoix , l ieutenant d u roi à Brisach, qu ’un chef d ’

escadron

suédois vi ent‘

d
'

arriver e t s‘est saisi de force d e la vi lle pour y loger ses
troupes . (A rchives de la B.

—A 1sace , G .

6 . Le 6 juin1649 , on imposa it à la petite local ité de S oultz cent florins d e
con tribu tions mensuel les , cent c inq fl orins pour la sold e d ’

un escad ron de
cavale rie

, plus l ’en tretien d e cet escad ron , et d
’une demi — compagn ie d 'in

fanterie pendan t quatre sema ines . (A . B . A . G . D ans le méme carton
se trouve une protesta tion vé hémente de la Régence de S averne contre les
d emandes con tinue lles de contribu tions e t de blé s , et au tres choses contre
le traité de paix
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un moment , ‘
aupremier p lan .

’

Le s prov i s ion s d e sa charge fur
'ent

dre s sée s à Saint- Germain l e ‘

26 avr i l 1649 . I l d evai t surve i l l eret

gouverner l
’

Alsace ent i ère
,
Con s idérée comme un ensemb l e ,

' à la
ré serve de Br i sach e t des l ocali té s de c e gouvernement parti c u l i er ;
sa mi s s ion é ta i t de cons erver e t maint en ir en tranqu i l l i té l e s p eup l e s
dud i t p ays sou s notre obé iss

‘

a 1i ce e t de fair e inviolzibleme
‘

nt

ob s erver l e s '

et cou tume s qu i ont ac coutumé
d

’être gardée s
'en lad i te provinc e , mainten ir l e s ec c lé s i a s t ique s ,

gent i l shommes , oñi c iers
'

et gen s d u t i er s é ta t en l eurs immunitez
,

pr ivi l ège s , dro i t s e t b i en s que lconqu e s , l e s régir et
”l e s gouverner ,

comme i l convi endra , pou f l eur-pl u s grand sonlagement "

Le comte d
’

Harcour t ne paraî t guère s
’ ê tre préoc cupé de prendre

pos s e s s ion de sa provinc e e t d
’

y exerc er , au poin t de vue mi li ta ire" ,
une autor i té effec t ive . L

’

on ne trouve pas trac e non p lu s d
’un e act i

vité pol i t iqu e quel conqu e de s a par t , surtout au d ébut , à mo in s
qu

’ i l n e fa i l l e ramener par hasard à son i n i t iat ive
”un proj e t de tran s

lat ion de la C hambre de '

j ustice de Br i sach sur la r ive gau ch e du
Rhin

, proj e t contre l eque l d
’

Erlach s e prononça d
’une façon s i

énc rgique que l a quest ion fut enterrée
'

pour un t emp s I l est vra i
qu

’

on p eut s e d emand er c e
‘

qu
’ i l aura i t d û "

gouverner e t admin i s tr er
au nom du roi . Pour les n terri toi1“es c édé s dan s l a Haute—Al sac e ,
tou s l e s bai l l iage s ava ient été donnés

,
soi t d epu i s quelquest

‘

années

déj à , so i t depu i s la
'

dé fection de T urenne
”

,q u
’

on ne
'voula i t pas vo ir

s e renouve l er , à se s l i eutenants ‘ de l
’

afi c ienné armée we imar ienne

ou b i en aux ‘ nouveaux gouvern eur s d es
‘

v i l les de l a provinc e . Le
ba i l l i age de Belfor t appar tenait‘au Comte 'de-L a S uz e

,
celu i d e F er

r ette au colonel de Taupä del , c elu i de
ÏTha

'

nn
'

ava it
’

été conc édé à
M . d

’

Oehm
, autre subordonné de Bernard , c e lu i d

’

Altkirch au
'

colo

nel Be tz ; Land s er é ta i t à =M : Herwar t
,
Cérnay au major‘-gén

‘

éral ‘d e

Schœneb eck
,
Berghe im à M . de M ontausier ; l a s e igneur i e de

Hohlandsberg avai t été promi s e à d
’

Erlàch lu i—même et l ’ac te de

donat ion é ta i t dressé *quand i l mourut 3 .
Le s v i l lage s impér i aux de

la
'

Basse-Al sac e échéaient nature l lement à M . d
’

Hareourt ; en sa qua
l i té de grand ba i l l i de Hagu enau , mai s p l u s i eur s d

’ entre eux avai en t
é té donné s par l a couronne , dès 1647 , l

’un à M . de \(Vangen,
deux a

M . de Genti l ly
,
troi s à M . Kreb s

,
chargé d

’affa ire s d e Bav1e1 e à l a
cour de Franc e On offra i t en outre

,
for t généreu

‘s ement
,
des ter

1 . Van Huñel , D ocuments , p . 207 .

2 . Lettre d ’

Erlach, d u 10 novembre 1649 . Gonzenbaeh,
I I I , p . 378 .

3. Gonzenbaeh, I I I , p . 350.

4 . Van H uñel , p . 191 .
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res au colonel Schatz e t l ’on avi sa i t M . de Flecken s te in qu
’ i l n ’avai t

qu
’

à i nd iquer l e s domain e s qu
’ i l dés irera i t pos s éder en Al sac e

pour que Sa Maj e s té l
’e 'n gratifiât vo lont i er s tant l ’on ava i t b e so i n

de s ’as surer de la fidé l i té de c e s vi eux r e î tre s au mi l i eu des mouv e
ment s d e l a Fronde ’ . I l e s t vra i qu

’

on é ta i t mo i n s magnan ime à
l ’égard de c eux qu i n e pouvai en t p lu s ê tre d

’au cune ut i l i té prat iqu e ;
Mazar in n’

hésitait pas à l eu r r eprendre l e s dotat ions fa i t e s avant l e
tra i té de Muns ter ,

afin d ’

en fa ire l a r evente au s i eur Hervart , à l a
descharge de c e qu i l uy e s t d û par le Roy

3

Le comte d ’

Harcourt é ta i t re tenu d ’a i l l eur s lo i n de l
’

Alsace , par

son s ervi c e m i l i ta ire ;
‘en mar s 1649 , i l t ena i t l a c ampagne con tre l e

duc de Longuevi l l e en Normand i e ; en mai e t en j u in , nou s l e
voyons en F landre , a la tê te de l

’armé e royale ; en 16 5 1 , i l com
mand e de nouveau l e s troupe s de l a r égente dan s l e m id i contre
Condé reb el l e , et c e n

’ e s t qu
’ en 1652

,
ver s l ’au tomne

, qu
’ i l v in t

dan s son gouvernement pour y prendre , a in s i que nou s l e verron s ,
une att i tud e a s se z s u sp ec te vi s - à—vi s d e l a royau té qu

’ i l avai t j u s

que
- l à défendue . Tou t c e qu i s e pas sa en Al sac e , durant ces tro i s

année s
,
s e fi t donc en d ehor s d e son ac t ion d irect e e t c e fut préci

sèment l ’ab s enc e du l i eutenant du roi qu i l a i s s a aux É tat s provi n
c iaux une c er ta i ne l at i tude , pour organ i s er l a dé fen s e du pays contr e
l e duc Char l e s d e Lorraine ; p eu t- ê tre b i en aus s i c e tte ab s en c e en
couragea

-t—e l l e d ’autre par t l e duc à at taquer un e provinc e dont l e
ch ef mi l i tai re suprême é ta i t oc cupé à l

’autre extrémi té du royaume .

Pendant l e re st e de 1649 e t durant l ’année 1650
,
l ’éva cuat ion des

p l ac e s for te s de l
’

Alsace avai t continué et e l l e t ira i t ver s sa fin . C e
n ’e s t qu

’en automne 1650 que , sur l ’ i nv i t at ion du grand prévô t de
’

évê ché , M . de Wildens te in
,
l e Magi s trat de Saverne ava i t sommé

les bourgeo i s de coopérer à la d e struc t ion des mur s de l a vi l l e , afin
de hâter l e dépar t de l a garni son frança i s e ‘. Un ins tan t B en fe ld
avai t é té réc lam é par l

’ É lecteu r pa lat in à l a d i è te ex écutive de Nu
remberg, en échange de sa propr e for tere s s e de F ranckenthal , tou

jours encore occupée par l e s E spagnol s 5 . L ’ empereur Ferd i nand

1 . Van Hutîel , p . 33, 40.

2 . M émoire rem is a M . Herwart, envoyé enA l lemagne , 28 janvier 1650.

Van Huñel , p . 33. Encore en 1653
,
l e roi ordonna it de mainten ir le l ieu

tenant- colonel M ichel Wal ter, de la garnison de Brisach, dans la possession
des terres à lu i conféré es au v illage d

‘

O ttmarsheim , durant la guerre . C’est
qu

’
i l importait énormément à ce moment de ne pas désatïectionner les vé té

rans de Brisach. O rd re de la R égence d u 6 mai 1653. A . H . A . C . 1002 .

3 . M azarin à Le T el li er, 31 mars 1650. Van Huñel , p . 48 .

4 . P rocès-verbal du Consei l du 7 octobre 1651 . (A rchives de S averne . )
5 . M eyern, Eæecutions—Acta ,

I
, p . 381 .
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Girol l e s
,
l m tendant du Sundgau e t du Brisgau ,

d
’

envoyer pronipte

ment à Par i s l e s comp te s des rec ette s e t d ép en se s , et l e r el evé des
contr ibu tion s e t den i ers ord i naire s et extraord i na ire s

,
l evé s en

Al sac e d epu i s son entré e en fonc t ion s j u squ
’ au moment pré sent . l l

d emandai t à bre f d é la i un é ta t exac t des red evanc e s e t des revenu s
de chaqu e terre , de l

’

ordre an c i en et nouveau de l eur régi e , des
d ette s e t surc harge s p e san t sur e l l e s

,
afin d e pouvo ir en rendre

comp te à Sa Maj e sté , et faire é tab l ir une r ègl e pour toute l ’Alsace
comme e l l e doi t e s tre gouverné e , maintenant qu

’ e l l e appart i en t au
roy

1 I l ava i t déj à r eçu un rappor t analogue de M . d e Bau s san

pour l a Hau te et l a Bas s e-Alsac e . De son cô té , l e p et i t roi écr ivait de
L ibourne

,
en p l e in e c ampagne contre l e s reb e l l e s du Mid i

, pour
i nv i ter l e marqu i s de T i lladet*, su c c e s s eur d

’

Erlach au gouverne
ment de Br i sach

,
à prendre l e s me sure s né c e s s aire s pour que l e s

s e igneu rs possessionnés en Alsac e qu i seront dé sormaiz me s vas
saux e t de c e tt e Couronne

,
à cau s e d e l ’un ion d e l ’Alsace à icelle

l e r e connu s s ent comme leur pr i n c e souvera in , e t r end i s s ent l eur s
adveux e t dénombrements s e lon l e s lo i s e t coustumes du

tout ainsy qu
’ i l e n a e sté u z é pendan t que l

’

AlSace a été po s s édée

par l e s pr i n c e s de l a mai son d
’

Au tr iche On enjo ignai t en même
t emp s aux curé s e t aux vi ca ir e s de ne p l u s fa ire ment ion dan s
l eurs pr i ère s que du Roy Trè s -Chre s t i en e t aux nota ire s e t tab e l
l ion s de n e p l u s mentionner que l u i dan s l e s a c te s pub l i c s
Les gent i l shommes d

’

Alsace e t sur tout l e s É tat s imméd i at s de
l
’

Emp ire n
’avai ent gard e d

’

obé ir à d es i nv i tat ions qu i deva i ent al ar
mer l eur e spr i t d

’ i ndép endanc e 5 , b i en qu
’ e l l e s n e l eur fus sent com

muniquées san s dou te que sou s une forme au s s i p eu impérat i ve que

pos s ib l e , l
’

Emp ire n
’ayant pas en t i èrement dé sarmé du c ô té de

l
’

O r i ent
,
et l e duc de Lorra i ne s ’

apprêtant à envah ir l a provinc e du
cô té oppos é , alor s que le pouvo i r. royal é ta i t combattu

,
un p eu par,

tou t
,
en Franc e 6 . Au fond ,

l
’

on é ta i t trè s i nqu i e t à la cour sur la s i tua

géres jusqu'en 1673; à cette date ell e passa au d épartement de la Guerre , d u
ressort d uquel el le est resté e j usqu ’à. la R évolution .

1 . Lettre du 22 j uin 1650. Van Hufi
‘

el , p . 6 1 .

2 . Gabri el de Cassagne t, marqu is d e T i lladet, i avai t é té placé à ce poste
important gràce à son beau-fré re , le secré ta ire d ‘

E tat M iche l Le T ellier .

3 . Lettre du 19 août 1650. Van H u fïel . p . 62 .

4 . Ed it . de Brisach, d u 10septembre 1650. C .

5 . L
’

intendant de Baussan écrivai t à Le T ell ier, d e Colmar , le 201 sep

tembre 1650 : La plupart de ceux qu i doibvent d emeure r en ve rtu d u
traicté d e paix soubs l ’obé issance d u roy , feront ce qu

’

i ls pourront pour
faire croire qu

‘

ils sont de l ’Emp ire . VanH ufiel , p . 66 .

6 . C
’est en etî et, le 15 d écembre 1650seulement que Turenne , ré vol té et
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t ion en Alsac e , et l
’

ony sentai t for t b ien que de l
’att i tude des que lque s

garni son s frança i s e s qu i l a protégea i en t e t la cont i endrai en t au b e soi n
dép enda i t égal emen t , dan s une c er ta ine me sure , l

’att i tude d ’une po

pulation épu i sé e par l a guerr e , d é s ireu s e d e l a pa ix , mai s nu l lement
ral l ié e de cœur à la domination frança i s e .

On j e n ’e ntend s r i en dan s les affa i re s , é cr ivai t Mazar i n , l e 28 août
1650à Le T e l l i er ,

ou c ’ e st un cr ime d e ne prendre pas l
’argen t en

quelque l i eu qu
’

on l e pu i s se trouver , pour l a con servation d es p lac e s
comme Casal , Philisbou rg,

Br isac et autre s , dont vou s me parlez ,qu
’

i l

faut des s i è c l e s ent i er s à conquér ir e t qu i ont const é d es ru i s s eaux
d e sangfrança i s . I l s upp l i e son corre spond ant de fa ire comprendre
au sur intendant d es finance s qu

’

i l fa u t trouver d es re s sourc e s ,
estant c er ta in qu

’ i l n ’y a bon França i s qu i ne contribu ast volon
ti er s de son s angpour empescher l a p er te d e c e qu i a tant cousté à
conquér ir et dont la conservation e st ab so lument né c e s sa i re pou r le
b i en d e l ’ e stat e t pour n e nou s lai s s er pas rédu ire à r e c evoir la loi
des ennemi s . Enfin on p eu t trouver des r emède s à tou s l e s autre s
maux

,
mai s i l n ’y en a po i nt à la p er te des p l ac e s de c e tte nature 1

Le nombre des troupe s frança i s e s a lor s p ré s ente s dan s la région
rhénane n ’é ta i t guère a s s ez con s idérab l e pour r epou s s er une
attaque sub i t e ou qu e lque irrupt ion souda in e . En d ehor s de l a gar
nison de Br i sach , qu i compta i t dix-n eu f compagni e s , e t de c e l l e de
Phi l ip sbourg, qu i en comp ta i t douz e , vo i c i c e qu

’ i l y avai t de
troup e s dan s l

’

Alsac e propremen t d i t e ver s le mi l i eu de l
’anné e 1650:

à Huningue , 3 compagn i e s ; à Thann , 2 compagni e s ; a Be l for t ,
1 compagni e ; à Co lmar , 2 compagni e s ; à Sch le s tad t , 6 compagni e s ;
à Haguenau , 2 compagni es à Saverne , 3 compagni e s ; à Dach st e in ,
1 compagni e ; à Landau , 2 compagni e s ; c e qu i fa i sa i t un tota l de
22 compagniesï soi t , même en admettant un nombr e d

’hommes
doub l e du ch iffre un effect i f tota l d e hommes .

C ’

é ta i t b i en peu pour main ten ir l
’ au tor i té d u roi

'

en Al sac e
,

s i e l l e y é ta i t m i s e en qu e st ion , soi t du d edan s , so i t du d ehors ;
c ’éta i t ab so l ument in suffi sant pour s ervi r -de poi nt d

’appu i au mi
nistre quand l e Par l ement de Par i s , par son arrê t du

’

4 févr i er 165 1
,

eut pour l a s e conde fo i s p rononcé l
’ expu l s ion de Mazar i n et

ligué avec les Espagnols fut battu à Rethel , et à P aris le feu couvai t tou
jours sous la cend re .

1 . VanHuri el
, p . 64 .

2 . Eæecut ions -A c ta ,
I I

, p . 60.

3. I l n ’est guère probab le qu ’en 1650les compagnies a ient é té entretenues
sur le p ied d e p lus d e 150 hommes par compagnie , ce qu i ferait seu l ement

hommes .
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i nv i té tou s l e s bons c i toyen s à lu i courir su s , 5 11 n
’avai t qu i tté l e

royaume dan s l e s c inq jours .

Quand le card i nal
,
aprè s avoir vain ement tenté d

’arrê ter l a cr i s e
endélivrant lu i -méme Condé et son frère

,
retenu s pr i sonni ers au

Havre
, pr i t tr i s t emen t l e ch emin de l

’ex i l au commencement de
mar s 165 1 , i l songea trè s sér i eu s ement , p endant un moment , à
ch erch er un refuge en Al sac e ‘; i l en fu t dé tourné par l e maréchal
de La Fer té , qu i connai s sai t quelque p eu la s i tuat ion de l a provin c e
e t n ’ eut pas de p e in e à lu i faire comprendre qu

’ i l n ’avai t au cune
chanc e de s ’y maintenir contre ses ennemi s acharn é s e t tr iomphants .

Mazar i n continua donc sa rout e v er s l e Nord et al la s ’ é tab l ir
,
comme

on sa i t
,
au château de Bruhl , prè s d e Co logne , ob s ervateur attent i f

des moind re s changement s qu i s e produ i sa i en t à l
’ hor i zon pol i t ique ,

et qu i pouvai ent lu i promettre une é c la irc i e , aprè s l e t err ib l e orage
dont i l venai t d ’ ê tre l a vi c time . Mai s i l n’

abandonnait pas son proj et
de ven i r en Alsace à un t i tre qu el conqu e et par n

’ impor te que l
moyen . Le 16 mai 165 1

,
i l é cr iva i t à l ’un de s e s confidents

,
l ’abbé

Fouqu et : S i l a re in e pouvai t , par qu e lqu e moyen , faire trouver
bon à M . l e Pr in c e que j e fu s s e establi dan s j ’aurai s

qu elque con so lat ion de n e p lu s faire l e ch eval i er errant ’ . Et l e
29 du même mo i s

,
i l d i sa i t de même à L ionne I l faut agir . e t

que j
’aye p ermi s s ion de retourner dan s l e royaume

,

quand même c e d evra i t e s tre à Brisach et en Al sac e
,
où j e pourrois

al l er
,
Mon s i e ur e t M . l e Pr i nc e en tomban t d ’ac cord

, quand mesme
le Par l ement s

’

opposeroit à mon r e tour
, pu i sque c e pays- l à n

’ e st
dan s l e r e s sor t d ’au cune compagni e souvera i ne du royaume ä

En j u i n
,
i l chargea i t d erech ef M . de Lionn e de supp l i er l a re in e de

prendre pour e l l e l e gouvernement de B r i s ach , pour sauver c et te

1 . La lettre de M azarin à. ce su jet, ad ressée de Clermont en A rgonne , le
11 mars 1651 , à. M . de Lionne , est curieuse et mé ri te d ’être ci té e , au moins
en partie « J e su is errant d'un costé et d ’autre, sans avoir une retrai te tant
soi t peu assurée . J

’

avoi s pris la route d ’

A ll emagne . . mais j ’ay rencontré
le maré chal de la et après avoir bien examiné la chose avec luy ,

nous avons trouvé que d es dix vi l les impériales qu i sont en A lsace sous la
protection du Roy . i l n

‘

y a que S chelestad t d e catholique sans appartenir ou
avoir d épendance à la maison d'A ustriche , laquel le a é té si maltrai té e des
F rançais qu i ont tenu leur garnison longtemps. quelle est très partiale des
ennemis de la F rance, ou tre que les hab itants , estant extrèmement pauvres ,
j e courrais grand risque d ’

é tre sacrifi é pour de l'argent et que j e d épendrais
d

’

un bourguemestre que j
’

ay eu advis certainestre unhomme ma l intentionné
pour la F rance et capabl e d ’estre aysément (Lettres , I V ,

p .

2 . Lettres. I V , p . 186 .

3. I bid . , I V , p . 232 .
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l l sonda la d i spos i t ion des e spr i t s dan s l e pays , mai s n
’

os a poin t
faire des offre s d irec te s à Char l evo i x qu i s e m éfia it d

’a i l l eur s de c e t
agen t alor s encore p eu connu . I l fu t p l u s heureux avec l e comte d e
La Suz e

, gouverneur de Bel fort , qu i cons ent i t à l
’ entendre e t s e

d é c lara même
,
au d ir e de Li sola , p rê t à l e s ervi r , pourvu qu

’

on
lu i fournî t des garant i e s sér i eu s e s . Mai s l ’ amba s sad eur e spagnol à
R ati sbonne , Cas te l -Rodr igo , tou t en pou s sant l e baron à conc lure
l ’affair e

,
s e r e fu sa i t à lu i fournir l e s arguments sonnants né c e s sa ire s

et n e voula i t pas même engager l a parol e de son maî tre pour l e
ver s ement des somme s cons idé rab l e s que d evai t exiger l a r edd i t ion
de p lac e s au s s i impor tante s ‘. Pendant que Li so l a e s saya i t inu ti
l ement de l e convaincre des su i te s fâcheu se s de sa parc imoni e ,
M me de Guébr iant , a in s i que nou s venons de l e voir , d épo s séda i t
Char l evo i x de Br i sac h et l e fa i sa i t condu ire à Ph i l ip sbourg. Mai s
lor squ e l e l i eu tenan t du ro i en fut r evenu , grâc e à l

’

émeute mil i ta ire
fomentée , à c e qu

’ i l affirme lu i -même
, par l e s émi s saire s impér i aux ,

i l s e s enti t natur e l l emen t mo in s b i en d i spo sé que j amai s pour l e

gouvernement de l a régente , e t i l s e t i nt r en fermé d an s sa c i tad el l e
de B r i sach

,
j u squ

’au moment Où l e comte d ’

Harcourt
,
mal d i sposé ,

l u i au s s i
, pour Anne d

’

Au triche et Mazari n
,
arr ivant en Alsac e

,
i l l u i

en ouvr i t l e s portes Î . C ’ es t en va in que l e l i eu tenant général de
Ros en

,
fidèl e à la c au se royal e

,
e s s aya de l ’affam er en lu i coupant

l e s v ivre s
,
e t , ne s e s entant pas a s s ez for t pour Opérer avec s e s

s eu l e s troup e s , ré c l ama des canton s su i s s e s
,
en ver tu d e l eur s

anc i enn e s a l l ian c e s
,
un cont ingent de six c ent s hommes pour le

s ervi c e du roi en Al sac e .

C et app e l , aveu d
’

impu issance un p eu na1f et que dé sapprouva
fort le repré s entant de l a Franc e en Sui s s e 3 , réve i l l a ch ez c erta in s
d es con féd éré s h elvé t iqu e s l e d é s ir d e réun ir les vi l l e s d ’

Alsace à

l eur Ligu e , qu i y pos séda i t déj à Mu lhou s e , et l
’

on ne saura i t douter

que l a p lupar t d es grand e s e t p et i te s c i té s de l a provinc e

1 T outes ces données sont empruntées au trava i l si consci encieux et si
interessant de M . A lfred P 1 ibram sur Li sola , d é j à cité .

2 . Nous reparlerons tou t a l ’heure d e l ’a tti tud e d u gouverneur de l
‘

A lsace .

I l existe une curieuse b rochure , Le M a nifeste d e M onsieur le comp te d e

Ha i
-
cour t envoyée (s ic ) a M gr le d uc d

’

Or léans , d e la vi l le d e Br issa c

(Paris, chez J ean Petrinal , 1652 . 8 p . qu i se présente comme une pièce
authen tique , mais où nous avons quelque peine a voir autre chose qu

’une
ma sa r ina de, dans laquel le son t exprimé s les sentiments d u com te à. l

’

égard
des fourberies et d es rets pré parés par le d é vôt J ules l l changea d

’avi s
plus tard ,

à l ’éga rd d u D émon d u M id i

3. Plust à D ieu que l'on peust tou t a fai t cacher aux cantons ce qu i se
passe en A lsace , au l ieu de le l eurmestre d evant les veux par d e semb lables
d emand es ! La Bard e à Le T ell ier, 4 ma1 165 2
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n
’

eussent ac c ue i l—l i vo lonti er s c ett e comb i na i son po l i t iqu e ‘. La
r uine de l ’Alsace ,

é cr iva i t à c e moment l ’ambas sadeur de Fran c e à
S o l e ure , que l

’

on veut en treprend re pour o s ter à M . de Charlevoye

l e moyen de s ub s i s ter dan s Briz ac , p eu t au s s i b i en faire tomber l a

p l ac e dan s l e s main s d
’

au truy qu
’ en c e l l e s du roy , et c e tte condu i t e

e s t suj e tt e à une infini té d ’

inconvénients qu i p euvent arr iver de l a

p ar t d es p r i n c e s , de l
’

ESpagne , de
“ l a ”

ma i son d
’

Autr iche et des
cantons mesme 2 .

C ette ru in e de l ’Alsace dont par la i t M . de La Barde
,
semb l a i t

d evoir en effet s ’accomplir sou s l e s yeux du gouvernement impu is
sant et de s e s adver saire s sat i sfa i t s . Dès l e s d erni ère s s emaine s de
l ’ann ée 1651

,
l e s avant—pos te s . de Char l e s de Lorraine oc cupa i ent

c e r ta in s po int s sur l e r ever s or i enta l des Vosge s , Mas s evaux , Sain t
H ippolyte et l e val de Vi llé ; i l s fai sai en t de fructu eu s e s i ncur s ion s
dan s la p la i n e d

’

Alsace
, j u squ

’à B en fe ld et ju squ e sur l e s t err e s du
comte de Hanau . On accu sa i t ouver tement l e s offic i er s de l ’évê ch é

(l
’

évêque de Strasbourg é ta i t alor s , on l e sai t
,
un ar ch iduc d ’

Au

tr i c he
,
Léopold

-Gui l laume ) d e prendre l eur par t i et d
’emp ê cher

qu
’

on fi t r i en pour protéger l e s pays , pour a insy pouvo ir mettre
tou s l e s pauvre s p eup l e s ave c leur s b i en s entre l e s main s de c e s
trouppes

- l à
,
avec l e sque l l e s i l s sont en grand e i nt ell igen c e 3 Le

20 d éc embre 165 1
,
l a Régenc e de Br i s ach fa i sa i t affich er partou t en

Al sac e une D é c larat ion de Sa Maj e sté T rè s -Chré t i enn e contre
Char l e s de Lorra ine

,
défendant ab so lument de l u i ven ir en a id e

Un peu p l u s tard , Char l evo ix ré c lamai t à la Régenc e de Saverne tou s
le s s ecour s en hommes e t en provi s ion s pos s ib l e s pour r epou s ser l e s
troup e s ducal e s qu i s

’

avançaient en nombre 5 . M ai s d éj à un corp s de
c aval er i e

,
for t de prè s d e hommes avai t envah i l a Bas s e

Alsac e et
,
comme r i en n ’é ta i t prê t pour l a res1 5 tance , avai t pu p i l l er

1 . C
’est un ob j et capab le d émouvoir leur puissance (cel le des cantons

suisses ) contre Brizac mesme , d uquel j e les entend s parler tous les jours,
aussi bien que d e l

'
Alsace

,
comme de choses qu ’i l vaudrait mieux que le

Roy donnast aux S uisses qui luy en scan1
‘
oient gré , et par le moyen d e

laquelle i ls s
’

a cqu i tteroi t d e partie de ce qu
’

i l l eur doit , que de la laisser
Lettre d e M . d e La Bard e à Le T ellier , S oleure , 4 ma i 1652 .

2 . M ême lettre , Van H ufÏel , p . 72-73.

3. L e ttre de Charlevoix à. Colmar
,
9 j anvier 1652 , Revue h istor ique , 1893,

p . 226 .

4 . Ce placard grand in- folio ,
l
’

uu des p lus anc iens documents imprimé s que
nou s connaissions , émanant de l ’autorité française en A lsace est curi eux
par le fait qu ’i l est réd igé , non d ans les d eux langues , mais exclusivement en
al lemand . I l se trouve aux A .B . A . G . 259 .

5 . Lettre de Charlevoix a la R égence de S averne , Brisach , 21 janvier 1652 .

G .
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à son ai s e le s bourgs et l e s v i l lage s . Pour ob t en ir qu
’

on ménageât

qu elque p eu s e s ba i l l i age s ruraux , Strasbourg avai t même consent i
à fourn ir à ces r edou tab l es vi s i teur s l e pa in de muni tion qu

’ i l l eur
fal la i t pour s e nourr ir Ap rè s avo ir c amp é que lqu e temp s dan s les
envi ron s de Ko lb sh e im , à qu elque s l i eu e s d e Stra sbourg, l e s régi
ment s lorra in s s ’ é ta i en t d ir igé s ver s le Sud . Ros en l e s attenda i t ave c
ses fa ib l e s forc e s à l a front i ère de l a Haute -Al sac e , au L andgr a ben

et
, grâc e à son ar t i l l er i e , il réussit à repou s s er l eur at taqu e . Mai s l e s
ennemi s s e j etèrent a lor s d an s la montagne , tournant la pos i t ion du
l i e u tenant gén éral frança i s , et l e 7 févr i er 1652

,
i l s força i ent l e

comte d e R ibeaupierre à l eur ouvr ir l e s por te s de R ibeauvillé . En

l eur ac cordan t a in s i , b i en malgré l u i , un l i eu de repo s e t d
’abr i

,
l e

p et i t dynast e a l sac i en e spérai t a l léger l e sor t de ses suj e t s ; i l n e
réu s s i t qu

’

à att ir er sur eux e t sur s e s vo i s i n s des maux san s nombre .
Tand i s que Ros en , i n capab l e d e con ti nu er l a lu tt e , se reti ra i t j u sque
ver s En s i sh e im e t d i s séminai t un e par t i e de s e s troup e s dan s l e s

p et it e s p lac e s de T hann
,
C ernay

,
Bo l lwi l l er

,
etc .

,
l e s Lorra in s

s
’

étenda ient dan s la Hau te -Alsac e e t saccageai ent outrageu sement
Turckh e im ,

Ammer schw i hr
,
Kayser sb erg, et sur tou t Munster ,

Où

l e s meur tr e s
,
l e s i nc end i e s , l e s v io l s , l e p i l lage l e p lu s effréné

dé trm sa1ent à peu prè s comp l ètement l a vi l l e e t l
’ant iqu e abbaye

Au témo ignage des contemporain s , l e s p l u s féroc e s h éré tiqu e s
n ’au ra i en t pu agir p lu s od i eu s emen t dan s l e s mona s tère s e t l e s
égl i s e s que l e firent c e s troup e s c athol iqu es d

’

un pr i nc e trè s fid è l e
à l ’ É glise 3

.

Le s r e s sourc e s de l a Haute—Al sac e épu i sée s , l e s band e s lorra in e s
r ede s c end i ren t l e pays , s

’

emparèrent d
’

Erstein e t l e p i l l èrent , oc en

pèrent Ro sh e im ,
s e firen t de nouveau nourr ir

,
à forc e de menac e s

, par

Stra sbourg e t Hanau j u squ
’à la mi -mar s

,
e t finirent par reven ir ver s

l e S ud . Les Etat s de l a Bas s e—Al sac e
,
abandonn é s à eux—même s s e

réun i ren t à Stra sbourg,
le 28 mar s 1652 , pour e s saye r d

’

organ i s er
d

’ une façon quel conque la d é fen se du pays , s i non contre l e s corp s
d e troupe s p lu s con s idérab l e s , du mo in s contre l e s maraudeu r s iso

1 . X I I I , 20 janv ier 1652 .

2 . Voy . Becker, M ünster , p . 120—123, d
’après les documents des archives

de M unster .

3. A nna les d u P . Tsehamser , I I , p . 561 . Han, S eelzagendes E lsa ss ,

p . 180. Voy . aussi une l ettre lamentab le , non d até e , d e J ean S arburgh, curé
d e S aint-Pierre , au vicaire gé né ral d u d iocèse , qu i raconte d ’une façon
d é ta i l lée commen t les Lorrains pi l lèrent le monastère d ’

I ttenwiller, où i l

s
‘

é tait sauvé avec ses oua illes , sine u llo respectu status sacerdotalis
G .
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comte palat i n George s—J ean é cr iva i t de s a ré s id enc e de l a Petitea
Pi erre au sénat d e Stra sbou rg, en p ar lant de l eu rs m éfa i t s Tou s
nos vi l lage s en deça d es montagne s sont dé s er t s , l e bé ta i l a été d is
p ersé , e t à notre p lu s grand préj ud i c e , de même qu

’

à c e lu i de nos
suj et s , i l s era impo s s ib l e d

’

ensemencer l e s t erre s Et d eux mo i s
p l u s tard , Mazar i n s emb la i t r egard er une nouve l l e i nva s ion du duc
Char l e s dan s l a provinc e comme for t p robab l e et donnai t à c e propo s
au maréchal de La Fer té un con se i l a s s e z mach iavé l iqu e Ce s era
le mieux que vou s n

’
arr iv iez en c e pays qu

’aprè s que l e s Lorra i n s y
so i en t entre z

,
n ’y ayant nu l dou te qu

’ en c e c a s l ’Alsace e t l e s pr in c e s
nou s cons idèrent comme l eur l i bérateur 2 . C e n ’ e s t qu

’ en 1654 que
l e danger lorra in put ê tre regard é comme défin i t ivement conjuré ,
l e s troup e s du p r i nc e erran t et bata i l l eur qu i avai t s i longtemp s
dévasté la provinc e ayant enfin qu i t té l e vœ sm age de l

’

Alsace 3
.

Le s coureur s lorra in s rançonna i ent en core l e pays san s trouver

grander é s i s tanc e , q uand au mo i s de mai 1652 l e comte d
’

Harcourt ,

commandant pour lors l
’ arm ée royal e en Guyenn e

,
s
’

avisa d e deman
d er à Mazar i n

,
rentré d epu i s peu en Fran c e et p l u s i nfluent que

jamai s auprè s d
’

Anne d
’

Autriche e t du j eun e roi
,
l a p ermi s s ion de

qu i tter son post e et de se r endre dans son gouvernement . Le gène
ral de Ro s en tyrann i sa i t , s elon lu i , l e s populat ion s , y prat iq

'uan t
sur les suj e t s du roy tou s l e s ac t e s d

’

hostilité qu
’ i l feroit sur l e s

ennemi s dé c lare z de la couronn e e t i l supp l i a i t en cons équ enc e
l e card inal de révoquer l e s pouvo ir s du l i eut enant général , com

mi s s ion d ’autant p lu s i nut i l e qu
’ i l n ’y a pas dans

’

ce mi sérab l e pays
un seu l ennemi à combattre
L

’

assertion é ta i t hard i e , pu i squ e , à c e moment même , l e s É tat s

fert ; M utzigmarque florins d e perte , S chirmeck 6 830 fl orins, Egu isheim
florins , etc . M ais le bai l liage d e Roufiach d éclare fl orins, celui de

Kochersberg florins, ce lu i d e Benfeld ,
le p lus éprouvé , florins ;

pour l ’évêché tout en tier le total se monte à fl orins . U n compte _

spé r ial

pour la seule commune de Geispolsheim . d até d u 18 avri l 1652 , donnant le
re levé ma ison par maison et bourgeois par bourgeois , fixe l ’ importance des
dégâts d ans ce v i l lage à l ivres 12 schellings 2 d eniers .
1 . Recue d

’

A lsa ce, 1857 , p . 568 .

2 . Cha lons , 15 nov . 1653. Lettres, VI , p . 83.

3. Le gouvernement français profita d e l
’

invas10n lo1 ra ine pour faire dis
paraitre certa ins points forti fi és . isolé s e t par su i te d i ffi c i les à d é fendr ,e mais
qu i permetta ient à l ’ennemi d e trouver unpoint d ’appu i dans une guerre de
partisans i l fit raser a insi le château d e Hohenack , situé sur le haut p lateau
au nord d u va l d e M unste r, appa rtenant aux R ibeaup ierre e t que ceux-ci
d é tend a ient fortmal d

’

ord ina i re . (Voir la cu rieuse m issive du c l1z
‘

ttela in Pivert
au conse il ler D aser

,
du 15 ju il le t 1655 , sur ses soi—d isants soldats A . H . A . E .

4 . Le ttre d u 2 1 mai 1652 . VanHufîcl , p . 78
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de l a Ba s s e e t de l a Haute—Al sac e s
’

efforça ient d
’

organ i s er une mi
l i c e capab l e de r epou s s er l ’ ennemi Mai s Mazar i n n e s e s enta i t
pas encore a s sez a s suré du suc c è s final , pour heu rter de front l e cou
s in é loigné du duc Char l e s , e t i l fi t m in e d

’acc ep ter de bonne grâc e l e s
s ervi c e s du comte d ’

Harcourt
,
encore qu

’ i l eû t souhai té ne pas l e vo ir
s e rendre sur les bord s du Rhin . Ver s la fin d e j u in , l e général i s s ime
lu i annonçai t qu

’ i l ava i t envoyé sa femme dan s son gouvern ement ,
e t que c e l l e—c i ava i t p r i s la ré sol u tion de s

’

é tab l ir à Br i sach
,
ayant

jugé n
’ ê tre pas i nu t i l e à l a con servat ion de c et t e v i l l e au s ervi c e du

roi Lu i - même é ta i t encor e en Guyenne , qu in z e jour s p lu s tard ,

lor squ
’ i l remerc iai t le c ard i na l d ’ avo ir donné des ordre s pour l a

retrai t e du s i eur Ros e 2 mai s i l do i t avo ir qu i tté l
’armé e royal e

peu aprè s , pour se rendre d irectement dan s son gouvernement e t s e
fixer dan s la for tere s s e de Br i sach

,
dont C har l evo i x lu i ouvr i t im

m édiatement l e s por te s .

Pendant l e s d eux année s qu i su ivi rent , l
’a tti tud e du gouvern eu r

de l a provinc e r e s ta pas sab l ement amb iguë . T and i s qu
’ i l négoc ia i t

d
’une par t avec l e s v i l l e s de l a D écapole sa r econna i s sanc e comme
land vogt d é s igné par Loui s X IV ,

i l é ta i t entré de l ’autre en re lat ion s
s ecr ète s avec le baron de Li sola , ne repou s sant pas l e s offre s t en
tante s qu i l u i é ta i en t fa i t e s au nom de l

’

Empire e t de l
’

E spagne ,

mai s in s i stant pour qu
’

on lu i fourni t des garant i e s a s surée s , que ,

de l eur côté
,
les d eux couronne s ne pur ent j amai s s e ré soudre à lu i

fourn ir . C e sont d eux sér i e s de fa i t s , ab solumen t d i s ti n c te s l
’une de

l ’autre , e t dont i l fau t , par su i t e , exposer séparément l e ré c i t ; nou s
commenc erons par l e tab l eau des négoc i at ions du comte avec l e s
vi l l e s impé ri a l e s , c e s négoc i at ion s ayan t commencé avan t l

’arr ivé e
même de Harcour t en Al sac e
On s e rapp e l l e l e s t ermes amb igu s dan s le sque l s la Franc e ob t in t
la c e s s ion du grand -bai l l i age d e Hagu enau par l e s p r in c e s de l a mai
son d

’

Au triche . Le s arch iduc s ava i ent semblé ‘

vou loir c éd er à l ’ac h e
teur , qu i l e ur promettai t tro i s m i l l ion s de l ivre s de l eu rs t erre s héré
ditaires d

’

Alsace
,
non s eu lement l eur s droi t s indén iab l e s , mai s en

1 . Lettre du 22 ju in 1652 . Van Hufiel , p . 80.

2 . Lettre du 6 juill et 1652 . Van Hufiel , p . 82 .

3. Nous pourrons nous restreindre consid érab l ement sur ce premier point
pu isqu ’il a é té récemment trai té , avec une grand e abondance de d é ta i ls et
d

’après les documents originaux , par un d es maîtres de l
’

historiographie

alsac ienne
,
M . X a vi er M ossmann, archiviste d e la vi lle d e Colmar. Nous

n‘aurons gu ère qu ’

à résumer le travail d e notre regretté ami ; i l a paru dans
la Recue histor ique (anné es 1893 et su ivantes ) sous le titre La F rance en

Al sa ce ap rès les tr a i tés d e Westpha lie .
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core l eur s amb i t ion s s ecr è te s , et l e s vi sée s qu I ls n ’avai ent j amai s
c e s sé de poursu ivr e , san s réu s s ir à l e s réal i s er eux-même s . C e s
vi sée s de l a mai son de Hab sbourg avai ent été de doub l e nature ,
vi s ée s po l i t ique s , en ce qu

’ e l l e aura i t b i en vou lu ident ifier l e s dro i t s
s imp l emen t protec teur s du grand bai l l i age d e Haguenau avec l e s
d ro i t s trè s effec t i fs de l a Régenc e d

’

Ensishe im ; vi sée s r e l igi eu s e s ,
en c e qu

’ e l l e ava i t fa i t l e pos s ib l e pour y extirp er l
’

hérésie . A c e
d ern i er po i nt d e vue

,
el l e ava i t d emandé à la couronne de Franc e

l ’ engagemen t de mainten ir dan s tous l e s pays c édé s l a r e l igion catho
l iqu e , alor s que dan s p lu s i eur s d es vi l l e s l ibre s , Co lmar , Munster ,

Wissembourg e t Landau , l e p rote s tant i sme domina i t san s conte s t e
au moment de l a s ignature de l a pa ix . I l y avai t donc l à , dès l e

pr i nc ip e , une menac e pour l e s l ib erté s po l i t ique s des vi l l e s de la
D écapole comme pour l a l ib er té de consc i enc e d e c erta ine s d

’ entre
e l l e s

,
menac e d ’au tant p l u s s ér i eu s e que l e s p lénipoten t i a ire s fran

cai s , méd iocremen
‘ t au couran t de s dé ta i l s du d ro i t féodal germa

n ique , n e pouvai ent guèr e sa i s ir l e s ra i sonnement s sub t i l s de l a
repré s entat ion des vi l l e s impér i a l e s e t d evai en t cro ire à des subter

fuges plu s ou mo i n s honnê te s , alor s que c e l l e - c i entenda i t d éfendre
des pr iv i l ège s sacré s .
D ’

au tre part , l e s Etat s de l
’

Empire , réun i s à O snabruck
,
ava i en t

déc laré , l e 22 aoû t 1648 ,
ne donner l e ur adhé s ion à l a c e s s ion de l a

préfec ture de Haguenau que sou s la ré s erve du domain e suprême
re stant acqu i s à l

’ empereur ,
e t à l a cond i t ion que l e roi t i endra i t

s e s dro i ts en fief de l ’Emp ire e t s iègera it aux d i è te s comme land
grave d

’

Alsace . Mai s
,
on l e sa i t égal ement , l

’ambas sad eur frança i s
avai t r e fu sé ab so lument d ’ajouter c e s r e s tri c t ion s au texte même du
trai té . I l y avai t donc en confl i t d ’ i n terpré ta t ion dès l

’ i n s tan t m ême
d e l a s ignature de l 1nstrument de pa ix , comme i l y eu t confl i t d

’

au

torité dès que l e nouveau land vogt ou grand- ba i l l i prote c teur ,
nommé en 1649

, é l eva l a pré ten t ion , for t légi t ime , d
’ entrer en

charge auprè s de s e s protégé s . Nou s ne pouvons l
’

accuser de préc i

p itation sou s c e rappor t , pu i squ e c e n
’ e st qu

’ en j u i l l e t 165 1 que
nou s voyon s Harcou r t en trer en re lat ion s offic i e l l e s avec l a Dé ca
pol e . Par un s ingul i er ha sard ,

O ù se carac té ri s e b i e n la s i tuat ion
b i z arre des i n tére s s é s

,
l ’ expéd i t ion des l e t tre s pat ente s royale s de

sa charge qu
’ i l envoya i t en Al sac e

, por t e l a même date du 4 ju i l l e t
165 1

, qu i s e rencontre au bas du pri v i l ège de Fe rd inand I l l , renon
ve lant et confi rmant tou te s les anc i enne s l iberté s et franch i s e s de s
vi l l e s impéri a l e s Que lqu e s mo i s p lu s tard ,

à la fin de s eptembre ,
1 . M ossmann, Revue histor ique, 1893, 1 , p . 32 .
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En même temp s qu
’ e l l e s fa i sai en t c ette répons e qu i , forcément ,

d evai t paraî tre b i en é trange à c e lu i qu i l a r ec eva i t
,
l e s d ix vi l l e s

réc lamai ent l ’appu i de l a cour de Vi enne et c e l u i de l
’

é l e ct eur de
Mayenc e

, p ré s id ent du c erc l e du Rhin supér i eur M . de Moiron s
eu t b eau exp l iqu er à s e s corre spondant s , que l e tra i té de paix , ayant
vi r tu e l l ement tran sféré l e grand—ba i l l i age au ro i , renda i t ab sol ument
sup erflu e la pré s entat ion du grand -ba i l l i par l

’ emp ereur ,
e t qu

’ i l n e

pouvai t ê tr e que st ion pou r Sa Maj e s té Trè s -Chré t i enn e d
’ exerc er au

nom de l
’

Empire son dro i t i n conte stab l e de prot e ct ion . Le s d é légué s
des vi l l e s répond ir ent , ave c non mo in s de ra i son

,
à leur po i n t de

vu e
, que s

’ i l s renonçai ent a c tu el l ement à l a prot e c t ion et à l
’ i nter

ven tion du Sain t—Emp ire , i l s s e d éc larera i ent eux-mêmes dé chu s de
l eur rangd

’ É tats imméd i at s auqu e l l eur s commettant s n
’

entendaient

nul l em ent renonc er .

L ’ i nva s ion lorra in e vin t dé tou rner que lque peu l
’at tent ion de c ette

qu e stion spéc i al e ; pour n e pas s
’

aliéner l ’appu i de l a cour de Vi enne ,
n éc e s sa iremen t sympath ique au duc Char l e s

,
l a D écapole re fu sa

même d ’abord de s ’ entendre , so i t ave c Ros en , so i t avec l a Régen c e
de ,
B r isach , pou r r epou s s er l

’a ttaqu e de s e s bande s Mai s l e
’

13 avr i l 1652 , M . d e Mo iron s revenai t à l a charge pour réc lamer l a
re conna i s sanc e du grand -ba i l l i

,
et fa i sa i t ten ir aux v i l l e s l e s l ettre s

reversales à s igner de par t e t d
’au tr e

, pour ach ever une
affa ire qu i devroit e stre fa i e t e , i l y a longtemp s 3 E l l e s n e lu i repon
d irent sur l e fond , que l e 18 j u i l l e t su ivant , pour lu i communiquer
un re s cr i t d e l ’ emp ereur Ferd inand , qu i l eu r enjo ignai t de ne s e

prê ter à r i en qu1 pû t préj ud i c i er à seSdro i t s , à c eux de l
’

Empire e t
à l eur p l‘Op 1‘è i mméd i ate té et pour lu i exp l iqu er qu

’ el l e s ne pou
va ient prendre sur e l l e s de d é sobé ir au che f de l

’

Empire don t e l l e s
fai sai en t par t i e 5 . l n s en s ib l e à c e tte argumentat ion , M . de Mo iron s
rép l iqua , l e 15 aoû t 1652 , qu

’ i l en ava i t as s e z de c e tte su i te . de

1 . Les trai té s de Westphal ie n ’avaient pas aboli la d ivision en cercles eta
bl ie par M aximi l ien l " pour le S aint—Empire , et l

‘

A lsace en tant qu ’

immé

d iate continuai t à faire partie nominal ement d u cerc le du Rhin supé rieur.

2 . Revue histor ique, 1893, I , p . 227 .

3. I bid .
, I , p . 229 .

4 . Vienne , 29 mai 1652 . Rerue histor ique , 1893, 1, p . 230.

5 . L
’

é change d e sentimen ts paternels et d évoué s entre F erd inand I I I et
les v i l les d e la D é capole à ce moment serait tout a fa it touchant , si l

‘

on

n ’ava it le d roit d ‘

y voir quelque peu d e coméd ie pol itique . Les rapports
en tre eux n ’ava ient pas é té tou jours aussi cord iaux que le d émontreraient
à une âme naïve leurs l ettres d u 8 janvier , du 4 mars , du 5 septembre 1652 ;
ma is ma intenant on n‘ava it plus peur d e l ’ambi tion des H absbourg et la
suprématienominale e t lointa ine d e l’Empire semblait si commod e , comparée
à. ce lle de la couronne de F rance !
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fu i te s ave z l esque l l e s vou s abu s ez d epu i s s i longtemp s de la pati enc e de
Sa Maj e s té l l ajouta i t d ’

un ton de menac e S i pour m
’

acqu itten

enfin de ma commi s s ion , vou s me contraignez à me s ervir d ’autre s
voye s que c e l l e s de l a c ivi l i té , j

’

en s eray trè s marry , mai s j e s era i
fort j u st ifié et p er sonne du mond e n e scaura it approuver l e pro
céd er que vou s avez t enu e t que vous c ontinuez ‘.

Le s chos e s en é ta i en t à c e poi nt , quand l e comte de Harcourt ,
arr ivé enfi n en Al sac e

,
é cr iv i t

,
de B r i sach

,
aux vi l l e s impér i a l e s , l e

2 s ep tembre 1652 , qu
’ i l vou lai t

, pour fa ire c e s s er les d iffic u lté s que
l
’

on avai t trouvée s à sa réc ep t ion , s e fa ire re c evo ir en p er sonne en
sa charge de grand-ba i l l i , so i t à Haguenau , so i t a i l l eur s , s i e l l e s l e

pré férai ent , l e 20 du mo i s courant . Ass i sté s des con se i l s offic ieux
d

’

un anc i en compatr iot e schlestadois , M . de Gol l
,
d evenu con s ei l l er

aulique à Vi enne , e t qu i s e trouvai t alor s , par un hasard vou lu
san s doute

,
en Al sac e

,
l e s membre s de l a D écapole é lud èrent

en core une fo i s une répons e catégor iqu e en réc lamant d ere ch e f l ’ in
tervention des É tat s du c erc l e du Rhin supér i eur . . C eux- c i écr iv iren t
en effet au gouverneur d e l

’

Alsac e qu l lS venai ent d ’apprendre que
Sa Maj e sté l ’avai t chargé de d emand er pour E l l e dro i t de séanc e et
de vot e à l a d i è te de Ratisbonne

, que la que st ion du grand - bai l l i age
s
’

arrangerait tou t nature l l ement là- bas , dan s la su i te , e t qu
’ i l s l e

pr i a i en t donc de ne pas i n s i s ter pour l e moment sur l a pre stat ion
des serments?

Har court voulu t b i en attendre encore d eux mm s
, pu i s i l . p erd i t

pat i enc e e t se fi t annonc er à Schl e stad t pou r l e mard i 26 no

vembre 1652 . On y pr i t c et avi s s i peu au s éri eux qu
’au moment où

l e s fourr i ers du c omte venai en t préparer son logement dan s la
vi l l e

,
l e Magi s trat fai sa i t par t ir un mes sager pour B r i sach , annon

çant que p er sonn e ne se trouvera i t au rend ez -vou s . C ’

é tai t là
,
tou t

au moin s , un grave manqu e d
’

égard s que l a D écapole ne s e s erai t
pas p ermi s s i l

’autor i té du gouverneur avai t été p lu s so l id emen t
a s s i s e dan s la , province , ou s i l e gouvernement royal l

’ avai t p l u s

1. Revue histor ique, 1893, I , p . 234 .

2 . M azarin é tait revenu , en efiîet , à cette idée , écarté e en 1648 . I l é crivait
à. Le T el lier , le 2 sept. 1652 , à propos de l ’é lection du roi d es R omains qu i .
se préparai t à. Ratisbonne : I l faut que M . S ervien voye s

’

i l n
'

y a rien à
faire en cela de nostre ceste, et si le Roy en qual ité d e landgrave d

'
A lsace

pourra envoyer quelques d éputez à. la d iète . (Lettres , V , p . E t encore
plus tard il é criva it au même : J e persiste à croi re , comme j ’ay tou jours

qu’ i l est beaucoup p lus advantageux au Roy de tenir cette prov ince
comme unmembre d e l ‘Empire , ainsy que le R oy d

'

Espagne faict de la

F ranche-Comté , de l
’

Est d e M i lan et autres pays , que non pas de le pos

séder sans aucune d épendance . (Lettres , V , p
»

.
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énergiquement soutenu . Harcour t
,
n e pouvant recour ir à des p ro

cédé s p lu s efficaces , dut s e contenter de fa ire savo ir aux vi l l e s par
l ’organe de l

’aud i t eur général VVelcker , qu
’ i l l eur marquerai t tou t

son re s s ent iment d ’

un proc édé s i offen sant , s
’en r emettant au temp s

pour la solu t ion de l
’affaire e t b i en p er suadé qu I l trouvera i t d

’autre s
occ as ions d e fa ir e valo i r l è s droi t s que l a pa ix de Wes tphal i e a
conféré s au roi‘

Mai s
,
toujour s flot tant entr e la cra inte de vo ir l u i é chapp er la

provinc e , s
’ i l n e fa i sa i t ac t e d ’

énergieï e t c el l e de s
’

aliéner définiti

vement l ’ emp ereur , qu i ch erchai t toujour s encore à l
’

attirer à lu i
,

Harcour t n e vou lut pas ou n ’o sa pas p er s i ster dan s c ette att i tud e
comminato ire et , hu i t moi s p lu s tard , i l d é l ivra i t aux dix vi l l e s des
l ettre s reversales , datée s de Br i s ach , 1 1 j u i l l e t 1653, dans lesquelles ,
san s pas s er par la formal i té préalab l e du s erment , i l s

’

engageait ex

pressément à maintenir l e sd i t e s v i l l e s dan s l eur s franch i s e s
, pos

s e s s ions , l iberté s et imméd i ate té enver s le Saint-Emp ire C ’

é ta i t
comb l er l e s vœux de l a D écapole ,

mai s c ’é ta i t gravement mécon
naî tre les i ntent ion s du gouvernement frança i s qu i ne vou la i t p lu s
d

’une reconnai s sanc e offic i e l l e quelca ue de c ette imméd i ate té .

Aus s i
,
tand i s que l e s vi l l e s s

’

empressaient de ver s er au comte de
Harcourt la r ed evanc e du c en s impér i a l , y compr i s l e s arrérage s
depu i s 16 49

,
l a cour dé c lara i t l e s l e ttre s nu l l e s non avenue s

comme ayant é té oc troyée s contra irement à s e s in struc tions for
mel le s ’ .

On ré s ervai t a in s i l ’aven ir
,
san s r i en hasard er dan s l e prés en t ,

car Mazar i n , pruden t de nature , e t rendu p lu s c ircon sp ec t encore

par les épreuve s par l e squ el l e s i l venai t d e pas s er , n e pencha i t j a
mai s ver s l e s so lu t ion s viol en te s . I l craignai t de se brou i l l er ave c l e
gouverneur d e la provinc e , dont i l s e méfiait pou rtant , non san s
ra i son

,
et d e se voir pr i vé , par une trah i son pos s ib l e , de l

’

Al

sace e t du gouvernement de B r i sach qu
’ i l amb i tionna i t d ’

anc ienne

1 . Lettre de Welcker à. S chlestad t , 28 nov . 1652 . Revue histor ique, 1893,
I , p . 24 7 . O utre les pié ces tirées d es archives d e Colmar par M . M ossmann,

on pourra consu lter encore sur les d é ta ils de cette question de la Décapole
les fascicules A . . 1168 et 1177 des A rchives municipales d e S trasbourg. Le

d ernier renferme la correspondance entre les vi l les de F rancfort , Nuremberg,

S trasbourg, etc . , relatives aux d émarches à faire en faveur des di x v i lles à
la d iè te d e Ratisbonne , d e ju in à d é cembre 1652 .

2 . H arcourt essaya d e se d édommager v is—à- vis de gens moins capabl es
de lui tenir tête . Par une proc lamation , réd igé e en al lemand , et daté e d u
4 novembre 1652 , i l somma i t tous les possesseurs de fie fs c i-d evant antri
chiens d e soll i c iter , dans le d é lai d ‘une anné e , la repri se de ces fiefs aupré s du
gouverneur et du consei l de régence de la province . (A . H . A . C .

3. Gyss, H is toire d
’

0berna i , I I , p . 192 .
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et c eux du min i stre s e rencontrèrent
_

sur l e t err i toire n eutre de la
Su i s s e et tra i t èrent

, pour a in s i d ire , de pu i s sanc e à pu i s s a nc e , fa i t
humi l i an t san s dou te pour le pre s tige de l a couronne de Franc e ,
mai s r i ch e en conséquenc e s prat iqu e s , l e s s eu l e s appré c iée s par
Mazar i n . L ’ac cord fut s igné à Bâl e , l e 2 1 mai 1654 . I l y avai t am
mi s t i e général e ; l ivre s é ta i ent ver s ée s à la garni son de Bri
sach l ivre s conc édé e s à Char l evo ix en é change d e sa l i eu
tenance du roi dan s c ett e v i l l e . Quant au comte

,
on lu i ac cordai t

l ’ énorme p en s ion d e l ivre s par an , tout en lu i la i s sant

provi soirement l e gouvernement de l
’

Alsace ave c Ph i l ip sbourg,

sau f à l ’échanger p l u s tard contre c elu i d
’ une au tre provinc e . Mai s

un homme parfaitement sû r
,
l e marqu i s de Saint—Géniez ,

é ta i t
tran s féré

,
ave c la garni son de Phi l ip sbourg, dan s la for tere s s e de

Br i sach
, qui ava i t d éj à donné tant d e souc i s à la Franc e , depu i s l e

jour Où Bernard deWeimar l ’ avai t arraché e à la mai son d ’

Au triche .

C ’ e s t a in s i que l e s proj et s de revanch e e t de r epr i s e de l
’

Alsace
,

ard emment care s sé s par Li sol a , s
’ en al l èrent en fumée

Le rô l e du comte d ’

Harcou rt en Al sac e é tai t fin i ; i l y ré s ida pen
dant que lque temp s encore 3 , mai s i l qu i tta la provinc e , où i l s e
s enta i t trop surve i l lé , dan s l e courant de l

’année 1656 , et b i e n

qu
’ i l re s tât encore

,
durant p lu s i eur s anné e s , l e gouverneur nominal

de l
’

Alsace
,
nou s n ’aurons p lu s à prononc er son nom . Le temp s des

grand s se igneurs po l i t ique s e s t b i en pas sé , quand s e t erm ine la
Fronde

,
et c ’ e s t l e règne des int endan ts qu i commenc e

1 . M azarin avait ordonné à son agent Besmaux d
‘empêcher qu’aucun d es

anciens garnisaires, frança is ou allemand s , restâ t dans la place , et l'avait
prudemment averti que l

‘argent ne viend ra qu
‘après que la garnison sera

sortie d e Brisach V incennes , 18 mai 1654 . Lettres
, VI , p . 162 .

2 . R elatione del Baron d i Lisola d i quanto ha operate nella negocie tione
di Brisach , dal l anno 1651 sin al fine da i t anno 1654 , dans Pribram , F rans

von Lisola , p . 68—70.

3. I l signe une lettre à Haguenau , le 9 ju i l let 1655 E . et

l
’

on signale sa pré sence à Benfeld en mai 1656 . (G y ss, His toire d
'
Oberna i

,

I I , p .

4 . M azarin n ’ayan t p lus aucune inqu ié tud e sur le sort d e l
’

A lsace ne

voulut pas payer trop cher les charges honorifiques qui restaient aHarcourt .
M . le comte d ’

Harcourt, é criva it - i i à M . de Gramont , le 16 sept . 1657 , s
'est

m is en teste d ’

en t irer des rescompenses exorbitantes et vous savez que
mon humeur n ’ est pas d e me presser trop et de fa ire les choses de cette
man ière là. , de sorte que chacun s

’

en tien t à ce qu ’ i l a . (Lettr es , VI I I ,
p . Et le 10ma i 1658 , i l é crivai t Harcourt lu i-méme : S i vous
estes dans la pensé e de tirer ré compense des gouvernements d e l

’

A lsace et

de Phi l ipsbourg, j
‘

en traiteray avec vous aux mesmes cond itions que l’on
vous a proposez , a quoy i l ne me reste rien à ad j outer ; et si vous avez plus
d

‘

inc lination a les garder cela ne m
‘

empeschera pas que j e ne m
’

employe

avec autant de zè le pour vous fa ire payer de vos appointemens. (Lettres
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Le premi er de c e s admin i s trateu rs de l
’

Alsace frança i s e fut admi
rablement cho i s i par Mazar i n . C e min i s tre s ut trouver en effe t dan s
Char l e s Co lber t de C roi s sy l e travai l l eu r acharn é , l

’homme de
j ugement sa in et d e volonté énergique qu

’ i l fal la i t pour entreprendre
l ’œuvre néc e s saire et pén ib l e de l a tran sformation po l i t ique e t
soc ial e du pays . Le frère cad e t d e Co lber t é ta i t comme intendant à
Tou lon quand l e card ina l lu i annonça , l e 23 s ep tembre 1655 , que

M . de Bau s san , l
’

intendant de la Hau te e t Bas s e—Alsac e , é ta i t mor t
e t qu

’ i l l u i d e s ti na i t sa p l ac e . Né en 1629
,
i l éta i t déj à con se i l l er

d
’Etat quand l e s l e ttre s patente s du 20 novemb re 1655 l

’

appelèrént

au pos t e d
’

intendant d es finance s e t de pol i c e en Al sac e , à l
’âge de

vingt - s ix an s . Que lque s moi s p lu s tard ,
l e souvera in augmenta i t s e s

attr ibu t ions en lu i envoyant une commi s s ion d ’

intendant d e j u st i c e ,
po l i c e , financ es et v ivre s en Al sac e

,
e t i l réun i t d e l a sor te entre s e s

mains le s pouvo ir s mi l i ta ire s , c ivi l s et j ud i c i a ire s les p lu s considé
rables . On pouvai t craindre que l

’ exerc i c e d ’un e parei l l e autor i té ,
mi s e entre l e s ma in s d ’

un homme encore s i j eune , ne donnât l i eu à
b i en des abu s . Mai s c e s crainte s ne s e réal i s èr en t pas et Colb er t de
C ro i s sy mér i ta b i entô t des é loge s à peu pr è s un iver s e l s . I l e s t le
vér i tab l e créateur en Al sac e

,
d

’une admini strat ion c entral e , au tan t
qu

’ e l l e é ta i t pos s ib l e a lor s , l
’

organ i sateur e t l
’ i n i t i a teur des mil l e

rouage s de l a vi e pub l iqu e moderne , l e repré s entant de l
’ infl u enc e

et des droi t s de l ’Etat v i s -à—vi s de la n égl igen c e ou du l a i s s er al l er
des p eti t s organi sme s communaux ou des i nd iv idu s i so lé s

,
dan

l e s qu es tion s d
’hygi ène , d e po l i c e et d

’

ordre pub l i c . Sans dou te
,
i l

a é té par moment s trè s au tor i ta i re , mai s le p lu s souvent pour d es
mot i fs d ’ in térê t pub l i c . Pu i s

,
i l n e fau t pas l

’

oub l i er
,
c ’é ta i t l e s i èc l e

de l ’au tor i té royal e ab so lu e qu i s
’

ouvrait alor s en E urope e t par t i
culièrement d ans notre pays ; la s d

’

émot ions continue l l e s
,
de guerre s

c ivi l e s
,
de lu tte s in c e s sante s

,
on demandai t surtou t l e repos ; un

poq ir fort e t prot ec t eur , ave c un peu de b i e n—ê tre matér i e l e t de
j us ti c e soc ial e , vo i l à tout c e que réc lamai en t a lor s l e s mas s e s . C ’e s t
c e qu i l eur fut l argemen t ac cordé par l

’admin i s trateur i nt ègre e t
énergique que l

’

Alsace vi t à sa tê te p endant p lu s de s ep t anné e s . I l
y a pu i s samment s econdé l a réorgan i sat ion de l

’agr i c u l ture , de
l ’ i ndu s tr i e e t du commerc e . I l a

,
dan s la me sure de s e s forc e s

,
hâté

l e rep eup l ement de l a provinc e , à mo i t ié d é ser t e , en y app e lan t

VI I I , p . En 1660, le comte d ’

Harcourt é changea enfin le gouverne
ment de l ’A lsace contre celui de l

’

A njou et une forte somme d ‘argen t . I l

mourut le 25 j ui l let 1666 , à l ’abbaye de Royaumont dont l ’un d e ses fils

é tait abbé .
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les émigrant s de l m térieur et du d ehors ; i l a , l e premier , pr i s des
mesures efficac e s pour emp êch er ou du mo in s pour c ircons cr ire l e s
ép id émi e s , s i fréquente s d an s l a val lée rhénan e e t s i m eurtr i ère s

pour l e s popu lat ion s . I l e s t vra i de d ire que sa tâch e fu t infiniment

p lu s fac i l e , en un s en s , que c e l l e de s e s suc c e s s eurs imméd i at s . La

provinc e jou i t ré el l ement d
’

un ca lme profond p endant tou te l a durée
de Son admin i s trat ion ; pas de troub l e s au d edan s , pas de danger
menaçant sur l e s fronti èr e s ; l e mond e des gouverné s , trop h eureux
du r etou r de la pa ix , trop oc cupé à réparer les p er te s des anné es

préc éd ente s pour n e pas préfér er l e calme p l at à tou te agi tat ion

pol i t ique ou rel igi eu s e ; le monde des gouvernants acc e s s ib l e encore
aux conse i l s de l a sage s s e , l a prud enc e de Mazar i n contenant encore
l ’amb i t ion na i s sant e du j eune monarque , l e z è l e offic ieux d es fonc
tionna ires ne h eur tant pas encore de front des trad i t ions honorab l e s
e t des convi c t ion s sacrée s e t n e rêvant pas d

’ empor ter de hau te
lu tt e des pos i t ion s que l e t emp s l eur l ivr erai t à court e é chéanc e ; des
impôt s peu nombreux ; p lu s de garn i son s turbul ente s , p l u s de pas
sage s d

’

armées âpre s à la rap i ne ; une j u s t i c e égal e , a ss uré e à
tou s , impo sé e aux pu i s san t s i l y avai t c er te s l à tou s l e s é léments
né c e s sa ire s pour évei l l er un sent iment de reconnai s sanc e s inc ère
ch e z l e s population s de l

’

Alsace ‘.

San s doute c ette r econna i s sanc e é ta i t
,
s i l ’on veut

, p l u tô t pa s s ive
e l l e n e s ’expr imait po in t , en tou t ca s , par des phra s e s pomp eu se s ,
comme c e l l e s qu

’un rhé t eur maladro i t p laça i t a lor s même dan s la
bou ch e de l’Alsace ”

,
mai s e l l e é ta i t ré e l l e . Au s s i b i en l e s d ix- hu i t

On trouvera plus loin, sous ses rubri ques naturelles , un tableau plus
dé tai llé d e cette activité fé cond e d e l ’administration centrale nouvel le , mais
nous d evions la signaler dé s maintenant lors de son apparition chronolo
gique d ans l ’histoire du pay s .
2 . Nous voulons parler de l ’opuscu le rarissime pub l ié par un prêtre du

diocèse de Paris , M ° Charl es Henoque , qu i , pour obtenir un bénéfice dans
les pays nouvel lement conquis, s’avisa d ‘

éc rire , en un latin passablement
barbare , une espèce d e prosopopé e que l'A lsace prononce à. l ’occasion du cou

ronnement de Lou is X I V . Cette p laquette de trente—cinq pages in dont
nous ne connai ssons qu‘un exemplaire un ique dans la col lection Ignace
Chauffeur à la bibliothèque d e Colmar, est intitulé e : Nova F ra nc ia or ien

ta lis
,

seu. A lsa tia eæhi la ra ta , hoc est rhetor iva p rosep eia quei ind u

c i tur A lsa tia ,
ut que anime j am a dversus novum dom inum Chr istianissi

mum Regem Ludovù:um d ec imum qua r tum recens c
’

orona tum si t, orbi

terra rum eæp licet Parisiis , apud D ionysium Thierry , M D CLV , On y
lit, par exemple , à la page 24 D eprehendes inomnium pectori bus aut jam
adultissima aut certe paulla tim su bnascentia l il ia , quae animi eorum ti bi ,
venerationis ergo quatiunt au t quatere nonaliter parent , quam qui pompam
in orgi is Bacchi sequebantur, coronam tuam venerantur omnes…
exosculantur sceptrum tuum , etc .
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fau s se
, parc e que c e s m icrocosme s d

’

or igin e féodal e , englobé s
maintenant dan s un royaume tendan t ver s l ’uni té

,
n ’avai ent p lu s ,

pour a in s i d ire , de ra i son d ’ê tre pol i t ique , e t parc e que c eux- là
même qu i l e s eneour ageaient à une ré s i s tanc e san s i s su e n ’éta i en t
nu l l ement prê t s à fa ire pour eux le s sacr ific e s qu

’ i l s impo sa i en t de
l a sor te à l eur s c l i ent s . Par l e trai té de Munster

,
l a Franc e avai t c ru

s e donner au mo i n s l ’au tor i té suprême sur c e s v i l l e s de méd iocre
impor tanc e et pouvoir y agir , ave c des ménagement s san s dou te ,
tou t à sa gu i s e . La cou r de Vi enne

, qu i n
’ava i t j amai s p ermi s une

indép endan c e au s s i frond eu se aux vi l l e s d
’

Alsace
, quand e l l e avai t eu

la forc e matér i e l l e né c e s sa ire pour s
’y oppos er ,

témo i n sa con

du i te à l ’égard des prot e stant s de Hagu enau et de Co lmar , de 162 7
à 1629

,
en couragea i t maint enant l eur s prote s tat ion s impu i s sante s

auprè s de l a d i è t e de Ratisbonne
, prod iguai t l e s parol e s a imab l e s et

ré con for tante s aux d é légu é s qu i venai ent por ter à l a H ofburg l e s
do léanc e s des vi l l e s i mpér i a l e s “, e s comp tant p eu t - être d

’avanc e
l e s co l ère s ren tré e s e t l e s r ébe l l ion s u l t ime s de ces fa ibl e s répu
b l ique s al sac i enne s .

De 1652 à 1656 , on vo i t l e s v i l l e s impéri a l e s d
’

Alsace 5 1mposer

des sacr ifi c e s pé cuni a ir e s cons idérable s pour ê tre repré s entée s aux
séanc e s de l a d i è te d e l

’

Emp ire e t aux a s s emb lée s du c erc l e du
Rhin supér i eur , e t s

’adre s s er à toute s l e s autor i té s pour b i en é tab l ir
l eur qua l i té d

’Etats imm éd i at s du Saint—Emp ire ’ . C ette cons tanc e
dan s l ’oppo s i t ion contr ibua sans dou te à faire rech erc her par l

’ in
t endant d ’

Alsace des moyens de coerci t ion p lu s effi cac e s à l eur
égard . I l cru t en avo ir trouvé un , des p l u s prat ique s , en séparant au

po i nt de vue j ud i c ia ire , la province nouve l l ement acqu i s e du re ste
de l

’

Empire . Lor sque l e j eune roi Lou i s X IV vint séjourner à Metz ,
en au tomne 1657 , il obt i n t de l u i d es l e t tre s patente s qu i créa i ent un
Cons e i l souvera in au s i ège d e l

’anc i enne Régenc e autr i c h i enne ;
me sure hab i l e

,
En s i sh e im é tant p lu s fac i l ement ac c e s s ib l e aux p la i

deurs e t aux quémand eurs que B ri sach ; de p lu s , c e la pouvai t pas s er

pour un r etour à des hab i tude s sé cu lai re s
,
alor s que l e s i ntent ion s

de Co lber t é ta i en t tou te s d ifférente s . D ’aprè s l
’

ordonnanc e royal e , on

pourrai t dorénavan t en app e l er des tr ibunaux in fér i eur s à c e lu i
d

’

Ensisheim ,
dans toute l ’ é tendue des d eux landgraviats d

’

Alsace

1 . D ans la Cap i tula tion d e Léopold arrêtée en 1658 , l ’ imméd iateté d e
la D écapole é tait expresséme‘nt énoncé e à l

'article V I I I .

2 . Pour les d éta ils . voir le réci t tré s documenté d e M . le chanoine Oyss
dans son Histoire d ‘

Oberna i , et surtout les rapports du bourgmestre Pi sto
rius, envoyés de Ratisbonne , en 1654 et 1655 . (I I , p . 183
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et du grand -bai l l iage de Haguenau , mai s i l é ta i t imp l i c i temen t
d éfendu , par l à même , d

’

en appe l er ai l l eur s , c
’ e s t -à-d ir e à la

Chambre impér i a l e d e Sp ire . Afin de mieux a s surer l a réu s s i te de
s e s proj e t s , Co lbert s e fi t donn er l a pré s idenc e d e c ett e Cour nou
vellement i n s t i tué e

,
tou t en conservant l ’ intendance d ’

Alsace . Quand
l ’ i naugurat ion so l enne l l e en eu t l i eu , l e 4 novembre 1658 ,

tou s l e s
dé légué s des d iff

’

érent s pr in c e s et É tat s du pays é ta i en t pré s ent s ;
on l e s v i t figurer , p lu s ou mo in s souc i eux , p l u s ou mo i n s sat i s fai t s ,
à c e premi er dép lo i ement d

’ une pomp e pre sque royal e
,
e t l e s pro

te s tat ions formulée s par l e s dé légu é s de l a D écapole , qu i se s enta i t

part i cu l i èrement menacée , furent repou s sée s avec une nuanc e de
déda in . Et c ep endant el l e s n

’ava i ent pas tor t d e prot e s ter , à leu r

po i nt de vue , car l
’un des prem ier s arrê ts de l a Cour déc larai t for

mellement que l e roi é ta i t vér i tab l ement souvera in et maître des
terri toire s e t domaine s à lu i c édé s par l e tra i té de Westphal i e‘.

C ’ e s t une année p lu s tard environ , que Lou i s X IV ,
vou lant à la

fo i s honorer e t gratifier d
’

un cad eau vr a imen t royal l ’heureux négo
c iateur du tra i té des Pyréné e s , qui renda i t enfin la pa ix de l

’

Europe

occ id ental e comp l è t e , oc troyai t à son premier min i s tr e l e s domaine s
d

’

Alsac e non encore d i s tr ibué s ou déj à r epr i s d epu i s l e s tra i té s de
Westphal i e . Pour l e ré compen ser d

’une négoc i at ion qu i n
’a pas

d
’exemp l e dan s le s s i è c le s pas sé s e s t— il d it dan s l e s l e ttre s d e
donation de déc embre 1659

,
i l donnai t

,
c édai t , qu i tta i t , oc troyai t ,

transporta i t e t dé la i s sai t à son d it cous in l e card i nal M azar ini
,
le

comté de Ferrett e e t l e s s e igneur i e s de Belfort , Del l e , Thann ,
Altki rch e t l s enh e im

, pou r l e s t en ir , pos séd er , exp lo i t er ,
en jou ir

e t u s er p erpé tu e l l ement et à toujou r s I l révoquai t en même
temp s , comme nul l e s , les l ettre s patente s antér i eure s par l e squel l e s
i l avai t ac cordé c i -devant aucune s des d i t e s t erre s à d ivers offic i ers
de s e s armée s d ’

Allemagne
’

.

Le c ard ina l é ta i t en même temp s nommé gouverneur de l
’

Alsace

e t grand -ba i l l i de Haguenau . Mai s i l n e put consacr er n i b eaucoup
de t emp s , n i une attention b i en soutenue à c e s fonc t ion s spéc i al e s .

D éj à la malad i e à l aquel l e i l devai t suc comb er ,
l e minai t

,
et c ’ e st à

p e in e s
’ i l ava i t pu s e fa ire pré s enter un rappor t d é ta i l lé sur l e s pré »

rogatives et l e s fonc t ion s de c ette d erni ère charge , quand i l mouru t
le 9 mars 166 1 . A par t i r de c e moment , c

’

est l
’

action p er sonnel l e de

1 . Pour les d é tai ls , voir le chapitre d e l ’Organisa tion j ud ic ia ire.

2 . Ces l ettres de donation , enregi stré es au P arlement de Paris , le 14 j an
vier 1660, se trouvent , ainsi que l ’ac te d e prise de possessi on officielle du
cardinal aux Archives de la Haute—Al sace , E . 2929 .
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Lou i s X IV l u i -même qu i se fera s ent ir
,
en Al sac e comme par tou t

a i l l eur s
,
avec tou s les avantages t omme ave c l e s inconvéni ent s d ’un e

volonté toujour s sûre d Îelle—même
, quo ique parfo i s i n suffi samment

o r i entée ; l e j eune roi i n sp ire de lo i n une admirat ion naïve à ses
nouveaux suj et s qu i l e vo i en t conc evo ir e t réal i s er tant d e proj et s

grand ios e s qu
’ i l s l e cro i en t i nac c es s ib l e aux p l a i s ir s e t aux

récréat ion s royale s 1 »
Le su c c e s s eur de Mazar i n en Al sac e fut son neveu par a l l i anc e ,
Char l e s -Armand de La Port e , marqu i s de La Mei l l eraye , p l u s connu
sou s l e nom qu

’ i l porta depu i s lor s , de duc d e Mazar in . C e p er son
nage b i z arre et fanta sque , dont l e s

—

mémo ire s cont empora in s nou s
ont suffi samment fa i t connaî tre la peu sympath ique figure , n

’a guère
lai s sé d ’au tre s trac e s de son long gouvernement dan s la provinc e

que l e souven ir d e s e s confl i t s avec l a D écapole . C e fut d ’a i l l eur s
un gouvernement purement nomina l et , n i de 166 1 à 1679

,
n i de

169 1 à 1 714 , Où i l fut c en sé en r emp l ir l e s fonc t ions le duc n’

exerça

d
’ i nflu enc e rée ll e sur c e s t err i to ire s où i l repré s enta i t l a maj es té

royal e ; au s s i auron s-nou s b i en rarement à prononc er son nom .

Lou i s X IV chargea l e comte de Ribeaup ierre [ i ntendant Colbert
e t M . de T racy ‘ de pré s enter l e nouveau grand—ba i l l i aux vi l l e s
imp ér i a l e s , e t l

’anc i enne lu tt e repr i t imméd i at ement de p lu s b e l l e .

Dan s l eur con férenc e du 18 dé c embre 166 1
,
les commi s sai re s n e

réu s s ir ent pas à fa ire ac c ep ter aux d é légué s de l a D écapole l a for
mule de soumi s s ion proposée d

’abord 5
. Mai s aprè s une d i s cu ss ion

1 . Cela est di t avec une cand eur touchante d ans les Anna les d es F ra nc is
ca ins d e Tha nn,

à l ’anné e 1661 Von d ieser Ze it au hat der Koenig abuge
fangen alle S achen durch si ch selbsten etwas genauers zu Handen zu
nehmen

,
alle selbsten zu examinieren , das bonum publ icum zu

behertzigen und auch d ie geistli chen sachen untersuchen zu lassen ; mit
einem Worte er unterliesse nichts was zum wohlstand t seiner und erthanen,

zur glori seiner monarchi , und zu fl or und au fnahme der hei l igen R el igion
und frantzoesi schen K irche gedeihen mochte . D azu opferte er seine blühen
d en jungen Jahre auf , welche er d enen K oeniglichen freud en und recreatio
nes entzoge , welche sonst andere junge H erren ihnen mehr lassen angelegen
sey u a ls das gemeine wesen. (T sehamser, I I , p . 588

2 . D e 1679 à 1691 , le gouvernement de l’A lsace fu t . comme on le verra ,
entre les mains d e Joseph de Ponts , baron de M onclar ; ce n ’est qu ’après la
mort d e cet offic ier général que le duc de M azarin reprit cette charge , qui
n ’avait pas é té une siné«zure pour M ontc lar.

3. La lettre de Lou is X I V , du 16 nov . 166 1 , à M de Ribeaupierre se trouve
d ans S choepfl in , A lsa tia D ip loma tica , I I , p . 500.

4 . M . de T racy é ta it mê lé depu i s bien longtemps aux affai res d
'

Alsace ; i l

figura it comme munitionna ire géné ral dans l'armé e du duc d
‘

Enghicn, dès

1644 , et é tait revenu souvent d ans le pay s comme intendant d es armé es
royales .

5 . Les v i l l es d evraient reconnai tre le roi comme souverain seigneur et
protecteur
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gré , des garni son s dan s l eur s mur s e t s
’

oc cup er de l eur s affa ire s
mi l i ta ire s

,
c e qu

’au cun land vogt n
’avai t j ama i s fai t

,
s inon de l eur

consentement exprè s Au s s i l ’oppo s i t ion la p lu s unanime s e man i
fe sta -t -e l l e contre l ’ en semb l e de c e s propos i t ions , que lque engu ir

landées qu
’ el l e s fu s sent de b el l e s p arol e s . I l y a qu elque naïveté

dan s l e s p la inte s que M . de Mazar in déver sa i t à c e suj e t dan s le s e in
du Magi s trat de Stra sbourg Aprè s que Sa Maj e s té a tant répandu
de sang d e s e s su j et s e t épu i sé tant d e tré sor s p our la liber té d es

p r inces et d es É ta ts d e l
’

Emp ire, i l n e s era i t pas j u ste , aprè s avo ir
encore payé troi s mi l l i on s à l a mai son d

’

Autriche , qu
’

on lu i eû t cédé
un t i tre e t une ch imère

,
en lu i céd an t l a Préfec tur e provinc i al e sur

l e s d ix vi l l e s , c e qu i s era i t, s i l e s i nterpré ta tion s et l e s ra i son s de
Colmar ava i en t l i eu
A la longue c ep endant que lqu e s -une s des vi l l e s de l a D écapole où

les t endance s r el igi eu s e s prenai ent l e pas sur les op in ion s po l i t ique s ,
Sch le s tad t avant tOut

, que de longu e s anné e s d
’

occupat ion françai s e
avai en t façonné davantage à la s i tuation nouvel l e , finiren t par c éder
sur un c er ta in nombre de po i nt s . Le duc négoc ia p ersonn el lemen t
à Sch lestad t du 2 7 mars au 17 avr i l 1664

,
et s ’

accerda final ement ave c
l a vi l l e sur l e s quatre ar t i c l e s su ivant s l . Pour l e s appe l s en j u s
t i c e

,
l e s bourgeo i s pourront s

’adre s s er , a u cho i x , so i t à la Chambre

pré fec toral e de Haguenau , so i t à l a Chambre impér i al e de Sp ir e
I I . Le grand -bai l l i s era toujour s invi té à as s i s ter aux é l ec t ion s des
magi s trat s :

S
’

i l négl ige d
’

y ven ir ou de s ’y faire repré s enter , l e s
é l e c tions n en s eront pas moins valab l e s . I I I . Le grand -ba i l l i pourra
i n spec ter en tou t t emp s l e s ar s enaux , l e s fort ifi ca t ions , e tc .

,
et l ’on

obé ira à tou s les ordre s qu
’ i l donnera pour l a m i s e en d éfen s e des

vi l l e s . IV . Le Magi s tra t n e fera nu l l e d iffi cu l té pou r l e logement e t
l e pas sage des troup e s du roi

,
à cond i t ion que l e s ordre s à l

’

égard
du payement des vivre s so i en t exécuté s , l e tout san s pré jud i c e
de l

’

immédiateté de l
’

Empire
‘ C

’

étaient des conc e s s ions san s

1 . I l n'est que juste d e rappeler les expé riences dou loureuses que la plu
part de ces vi l les avaient fa ites avec leurs garnisons durant la guerre d e
T rente Ans et les maux qu'el les en avaient soufierts.

2 . Lettre du 8 avri l 1664 , Legre lle , Lou is X I V et S tra sbourg, 4 ° é d it. ,

p . 759 .

3. Cette concession d e la part d u d uc é ta it d
‘autant p lus singul ière qu e

d é j à la Cou r souvera ine d ’

Ensisheim ne paraissa i t plus offrir assez de garan
ties de fr a nc isa tion énergiqu e au gouvernement roy al . e t qu‘un é d it d u
6 février 1662 l

’avai t d é cap itée , pou r a insi d ire , en transfé rant tout appel
suprême en justi ce au parlement d e M etz , inaccessibl e à des consid é rations
opportun istes à. l ’égard des plaid eurs alsac iens .
4 . Dorlan , Notices histor iques sur S chlesta d t, p . 106-107 .
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doute , aprè s un premier momen t d m trainsigeance mais comb i en
affa ib l i e s par l e maint i en ob s t i né du pr i nc ipe de 1 1mm_

éd iateté d e

l
’

Emp ire , que l
’au tor i té frança i s e ne voula i t du mo in s p lus recon

naî tre , en attendant qu
’ e l l e pû t l e fa ire d i sparaî tre d

’un e façon p lu s
rad i ca l e !
En c e moment pourtant , déj à préoc cupé par l e s proj et s sur l e s
Pays -Bas que l a fin p roc hain e de son beau -p ère a l la i t lu i p ermettre
de réal i s er dan s un aveni r peu é lo igné , Lou i s X IV ne souhai ta i t

pas de confl i t s avec l ’Emp ire ; au s s i , tou t en maintenant énergi

quement s e s dro i t s à l
’

obé i s sanc e des v i l l e s de l a D écapole , i l n
’

en

pour su ivi t pas la réal i sat ion pratiqu e imméd i at e , a in s i que l e prouve
une le ttre écr i t e par lu i au d uc de Mazar in , à la date du

18 j u in 166 4 Le d é s ir que j
’ay au s s i de comp la ire auxd its E s tat s ,

joi n t à l
’

esgard que j
’ay vou lu avoir de ne po in t donner à l

’

Emp ir e

par l
’approch e de mes arme s un ombrage qu i l

’

eût pu rendre moi n s
capab l e de s

’app l iquer , comme i l convi ent , à ré s i s ter aux effort s
de l ’ ennemi commun

,
m ’

ont ob l igé à su sp endre , p endan t l e re s te de
c e tte campagne , l e s effe t s du j u st e re s s ent iment qu e j e do i s avo ir de
l
’

0piniastre re fus qu
’ i l s font , s an s ra i son

,
de me sat i s fa ire sur l e s

quatre po in t s que vou s l eur avez proposé s , quoy que j e n
’aye pré

t endu
_

en aulcun d e sd i t s po in t s qu i ne me soi t deu ,
ou l a conformité

du traitté de Munster ou en ver tu de l a pos s e s s ion e t des dro i t s de
l amai son d ’

Au triche , qu i m
’

appartiennent auj ourd
’

huy . Et que pour
c e s con s idération s j ’ay non s eu l ement fa i t arre ster l a march e des
trouppes que j

’

envoyois en Alsac e , mai s que j
’ en ay ret iré les d eux

régiment s que j
’y avai s desj a fa i t advanc er , me promettant d e la

prud enc e e t de l
’

équ i té de l eur s Magi s trat s qu
’ i l s reconnaistront

b i en de ma part c e t eH
‘

ect de ma bonté e t de ma modérat ion , qu
’ i l s

enverront à l eur s d épu té s des ordre s d ’

adj uster l e s quatr e po in t s
susd i t s avec l e S” Grave l ‘ à ma sat i sfa c t ion

,
en sor t e que j e n e

s eray p lu s ob l igé , à la fin de l a c ampagne , d é reprendre mes pre
m ières p en sée s d

’ envoyer des troup e s pour t irer ra i son de l eu r
i nj u st i c e ”.

Le duc de Mazar i n l e prena i t , lu i , sur un ton p lu s be l l iqueux ;

1 . Robert de Gravel é tait envoyé de F rance à la d i ete de Ratisbonne .

Autori ser les vi l les de la D é capole à y négocier avec lu i é tai t une concession ,
de forme sans doute , mais témoignant pourtant d ’une grand e mod é ra tion de
la part d u roi .

2 . A .H . A . C . 961 . On consu l ! era avec fru it , pour plus de dé tail s , sur les

négoc iations avec l ’Empire, le substanti el travai l de M . B. A uerbach . La

question d
’

A lsa ce à la d iète d e Ra tisbonne, dans les A nna les de l’Est,
1869, p . 309 .
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p er sonnel l emen t fro i s sé de l a non-r éu s s i te de se s proj et s , trè s s en
s ibl e à la d im inut ion de son pr e st ige offic iel', i l fa i sai t s emb l an t de
cro ire , ou croyai t vra imen t p eu t- ê tre , que l e m écontent ement royal
aboutira i t prochainement à des mesur e s viol en te s . Du mo in s i l
é cr iva i t d e Haguenau à l a da te du 19 j u i n 1664 , d

’une al lure tou t
à fa i t bata i l l eu se

,
à l ’abbé du Lys ‘2 J e ne veux pas par t ir de c ette

provinc e san s prendre congé de vou s e t vou s d ire à mesme temp s

que le Roy e st p lu s ré sol u que j ama i s à pou s s er l
’affa ire de Co lmar

,

e t à ne s e relascher d ’au cun des po i nt s qu i ont e sté proposé s par
ma bouch e au Magi s tra t . Le R oy ne l eur donne pour s e ré soudre

que l e cour s de la c ampagne , aprè s quoy i l se mettra en pos s e s s ion
de s e s d ro i t s d ’une façon ou d

’une autre . J e vou s pr i e d
’

en fa ir e

part au 8'Du Val l i er et de ras surer sur tout
,
en con séquenc e de l a

paro l e que j e vou s donne , c eux qu i s
’

estoient p er suadé s s an s fon
d ement que Sa Maj e s té e ût commencé , pour l a la i s s er i mparfai t e .

J ’e sp ère e stre vostre ho s te à l a fin d e la c ampagne , s i c e s gen s
continuen t à faire la be s te . Mazar i n ".

C e s gen s cont inu èrent à fa ire la b e s te n éanmoi ns
,
et mon

trèrent d
’au tant p lu s de ténac i té dan s l eur s op i n ion s qu

’ i l s s e
d i sa i en t s an s doute que l e monarqu e frança i s n e re commenc era i t

pas pour s i peu l a l utte trentenaire . I l s mi rent même une c erta in e
o s tentat ion à paraître ignorer l eur s i tuation nouve l l e e t l a pré s enc e
d

’

un autre gouvernement en Al sac e . Lor s de l a c érémon i e de la

pre stat ion du s erment annue l à Schl e stad t , l e 3 oc tobre 1664
,
l e

M agi s trat fi t con s igner au proc è s —verbal que l a bou rgeo i s i e ava i t

prê té s erment à Sa Maj e s té Impér i a l e Léopo ld e t à lu i s eu l‘.

Colmar au s s i t in t à fourn ir un e preuve palpab l e de son indépen

danc e , en fai san t frapper en 1666 des r i xdal e s aux armes de l ’Em

1 . I l deva it arriver bi en pis, à. ce point de vue , au duc de M azarin, que lques
anné es plus tard . I l s ’é tait fait annoncer à H aguenau pour une heure avan
cée de la soiré e , et l ’un des stettmeistres, un apothicaire , avait donné de s
ordres pour qu ’une des portes fû t ouverte au grand ba il l i . M ais soncoll ègue ,
soit par crainte d'une surprise , soit par vani té b lessé e , la fi t refermer , la nu i t
tombé e , et M . d e M azarin dut passer la nu it dans une mauva ise tu i lerie ,

exclu de sa propre rési dence . Lettre d 'Antoine S chott au M agistrat de Col
mar, 7 janvier 1673. (Rocholl , p .

2 . Cet abbé D ulys ou du Lys, é ta it un chanoine lorrain , rej eton d e la

fam i l le de J eanne D arc , qu i joua pendant quelques anné es un rô l e assez
important dans les añaires civi les et surtout rel igieuses de la Haute—A lsace .

Nous le retrouverons d ans les chapitres consacré s aux questions ecclésias
ü que&

3 . A .H .A . C . 961. Le roi é tait moins pressé i l sut attend re jusqu ’en
1672 .

4 . Ihro Roemischeu Kayserlichen eintzig und allein und

sonst niemand geschworen D orlan , I , p . 109 .
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féodal à rendre au ro i . Quand furent entamée s l e s négoc iat ion s de
p aix d

’

A ix— l a—Chape l l e , r i en n
’avai t encore é té fixé n i déc idé ; i l

fal lu t s e ré s igner à y reprodu ire l e s formule s général e s e t vague s
du trai té de Mun ster . L

’

impu issance de l
’

Emp ire é c latai t dan s c e s
l en teurs mêmes et aurai t dû fa ire réflé ch ir l e s vi l l e s d ’

Alsace ; mai s
tout en con servan t peu d

’e spo ir , maintenant sur tou t que l a Bavi èr e
s e rattachai t p lu s in t imement à la po l i t ique françai s e , Ce l l e s - c i
é ta i en t déc idée s à lu tter j u squ

’au bout . Le 18 févr i er 1670,
l e repré

s entant de C olmar à la d i è te de Ratisbonne é c ri va i t à s e s commet
tant s

,
ave c un courage qu i forc e l e r e sp e c t : Mi eux vau t encore

avo ir lu tté honnêtement e t va i l l amment pour l a l ib er té que de s
’ê tre

r és igné l âch ement à une tri s t e s ervi tude”. Le Magi s trat de sa vi l l e
natal e

, par tageant s e s appréhen s ion s lu i d éc lara i t , en j u in 167 1 ,

que s i l e s s ecour s promi s à Vi enne n arr iva i en t b i en tôt , i l s é ta i en t

gen s p erdu s et s erai ent b i en ob l igé s de pas s er par tou te s l e s extréw
mité s ’ .

C e fut en novembre 167 1 , que M . de Grave l
, p erdant pat i enc e ,

posa d
’

offic e d eux qu e st ion s à la commi s s ion des arb i tre s : La
souverain e té sur l a préfec tu re des d ix vi l l e s impé r i al e s , c édée par
l e trai té de Munster ,

e s t— e l l e reconnu e par l
’

Empire
? Quel l e e s t l a

nature même de c e tte souvera in eté ? Les arb i tre s répond irent , en
janvi er 1672 seu l ement , a i n s i qu

’

on pouva i t s
’y attendre , queper

sonne ne songea i t à révoqu er en doute la c e s s ion fai te par l e s tra i té s
de Westphal i e ; mai s quant à l

’

obj e t e t à la nature de l a souvera in eté
a in s i cédée

,
i l s en revenai ent à d i re qu

’ i l s con s i s ta i ent en la pré
fe c ture même

,
c ’ e s t- à-d ire dan s l e dro i t de prot e c t ion sur les d ix

vi l l e s l ibre s e t imméd i a te s e t expre s sément d emeurée s tel l e s ; que l a
p réfecture n

’

imp liquait donc pas la sup ér ior i té terr itor ia le sur l e s
d i te s v i l l e s 3 . Evidemment on n ’é ta i t pas prè s de s

’ entendre et l’on
n e saura i t s ’é tonner que Lou i s X IV n

’a i t p lu s fa i t pre s s er l e s com
missaires de prononcer l eur s ent enc e . La guerre de Hol l and e al la i t
é c lat er

,
e t tran s formé e b i en tô t en un e guerre européenne , e l l e

a l la i t p ermettre au ro i de tranch er ce nœud gord i en par l
’

épé e , et
de revend iquer , en vertu du droi t du p lu s for t , c e tte souvera ine té

1 . Rocholl , Z ur Anneæion d es E lsa ss , p . 37 . Le livre de M . Roche“, an

c ien aumônier m i l itaire allemand à Colmar, est écri t trop souvent sur le ton
d

’

un pamphlet gal lophobe , mais i l renferme d ’

inté ressants documents tirés
des archives de la Haute—A lsace .

2 . Rocholl , p .

3. Le tex te al lemand d e la réponse des arbitres se trouve dans le recuei l
pub lié par S tupiel (mais sans nom d

’auteur) , A rchives d
’

A lsa ce, S . l ieu ,
1790, p . 29.
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comp l èt e . que les i ntéressé s n e . voulai ent pas l a i s s er dédu ire du
t exte même des tra i tés . Peu t- ê tre l e monarque , qu i sava it _ parler en
un s tyl e s i élevé des l i en s de l a nai s s anc e qu i attach ent l e s suj et s
nature l s . à l eur Souvera in e t à l eur Patr i e comme é tant l e s p lu s
é troi t s e t

_

les p lu s . i nd i s so lub l e s de l a Soc ié té c ivi l e e t comme

profondément gravé s dan s l e cœur des nat ion s l e s mo in s p o
licées‘ aurai t - i l pu .mieux comprendre c e qu i s e pas sa i t dans les
cœur s d ’

un s i grand nombre d
’

Alsac iens d
’alor s mai s de que l dro i t

l e lu i reproch era i t—ou de . nos jours , quand l
’h i sto ire nou s apprend

que , d eux s i èc l e s p lu s tard , on a tenu i nfiniment mo in s comp te
d une op in ion b i en autremen t unan ime ?
D uran t c e s longu e s e t fast id i eu s e s quere l l e s entre l e grand—ba i l l i

de la préfec ture royale de Haguenau e t s e s protégé s de l a D éca

po l e , quere l l e s qu i forment d
’

ailleurs . le s eu l ép i sod e marquant de
c e qu

’

on p eut app e ler l
’h i s toi re extér i eure de l

’

Alsace , entre l a
_ _

fin
de l ’ i nvas ion lorrain e e t les débuts d e l a gu err e de 1672 ,

il
_

s
’

é tait

produ i t un fai t d
’au tre nature qui , trop peu ac c entué p eu t—ê tre par l e s

h i stor i ens provinc i aux et locaux moderne s , exerça , s e lon nou s , une
in fl u enc e maj eure sur l a march e d es événement s en Al sac e . Le 20no

vembre s
’

é teignait à Vi enne l
’arch iduc Léopold -Gui l laume

,

pr inc e - évêque de Strasbourg,
de Bre s lau , d

’

Olmü tz , de Halber s tad t
e t de Pas sau

, pr im é- abbé de Murbach , de Lure , de Hersfe ld et

d
’autre s l i eux . Né le 6 j anvi er 16 14

,
i l moura i t à quaran te - hu i t an s ,

aprè s avo ir oc cupé l e s i ège ép i s copa l al sac i en pendant j

trente- s ix
anné e s . I l n ’avai t j amai s v i s i té l e s oua i l l e s de son d ioc e s e ; i l n

’avai t
j amai s fa i t son entré e sol enne l l e d an s l e s mur s de Strasbourg; mai s ,
pr in c e de mœur s affab l es e t grand prote c teur des ar t s “, i l ava i t
vécu dan s des rappor t s to lérab l e s avec s e s vo i s in s héré t ique s d e l a
provinc e , en même temp s qu

’ i l repré sentai t pour l e s populat ion s
cathol ique s de l

’

Alsace les
_
vieilles trad i t ion s de l a mai son d ’

Au

tr i c he .
_
Leur at tach ement vér i tab l e à c e s Habsbourgs , cher s au pays

depu is l e s t emp s de Rodo lphe l" , de bonn e mémo ire , ava i t entouré
de re sp ec t c e pr i nc e toujour s ab s ent , qu1 , apre s comme avant l a
conquête , r e sta i t toujours l e plu s _

_grand s e igneur terr i en al sac i en .

Se s mandataire s offi c i e l s
,
les conse i l l er s des régenc e s .de Saverne

e t de Guebwi l l er
,
n ’ava i en t j amai s fa i t d ’

obstruction i nu t i l e ou

1 . É di t d ’aoû t 1669, d é fendant aux su j ets du roi de s’habituer aux pays
étrangers . O rdonna nces d ’

A lsa ce, I , p . 33.

2 . Le peintre J ean-J acques Walter, tout bon protestant qu ’ i l é tait, l ’ap
pelle dans sa chronique , un nouveau T i tus , l ’amour et les dé lices .du genre
humain (S tra ssburgische Çhroni /c, fol .
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dangereu se aux nouveaux maî tre s du pays ; ave c le savoir- fa ire et la
soup l e s s e d

’atti tud e qu i c arac tér i s en t en général l e s gouvernement s
e c c lés ia s tique s , i l s ava i ent su évi ter tou t confl i t sér i eux avec l e s au to
r ités frança i s e s . C el l e s - c i , d e l e ur côté, ne pouva i en t fair e valo ir
qu

’ave c une grand e modérat ion l eur s pré ten tions ou l eur s droi t s
souvera in s à l ’égard d

’

un pr i n c e , p rotégé non s eul ement par un
art i c l e du tra i té de Munster , mai s au s s i par son é tro i te parenté avec
les souvera in s du Saint—Emp ire et de toute s les E spagne s . On ne
bru squai t pas , év idemment , un frère de Ferd inand I I I

, un onc l e de
L éopo ld comme un comte de Hanau—Li chtenberg ou comme un
baron de R ibeaup ierre . Encore qu

’ i l fû t perpé tue l l emen t ab s ent
d

’

un pays , où i l n
’aurai t p u guère ré s id er à l ’ombre des lys de

Franc e , la s imp l e pré s enc e d
’

un arch iduc sur l e s i ège ép i s copal
é ta i t un appu i , p eu t- ê tre ind ire c t , mai s c erta in , pour l e s s entiments
d

’autonomie qu i sub s i s tai en t en Al sac e , une entrave sér i eu s e pour
“

l ’ac t ion française ,
'

pu isque l a p lu s hau te au tor i té r e l igi eu s e du pays
e t le p l u s i nfluen t des pos s e s s eur s du sol l u i é ta i t forcément con
tra ire

,
e t par sonor igi n e même et par s a s i t uat ion po l it ique .

Lu i d i sparu , qu i al la i t -on mettre a s a p l ac e ?
'

La que st ion ava i t
une i nconte s tab l e gravi té pol i t ique . Au s s i l e Grand—Chap i tre de l a
C athédral e , qu i avai t à procéder au choi x d

’

un nouveau t i tu la ire
,
s e

trouva—t- il ardemmen t sol l i c i té en sen s contra ire par la cour de
Franc e e t par c el l e d

’

Au triche . C ette d ern i ère é ta i t r epré s entée sur

p l ac e par l e comte Léopold -Gui l laume de Kœnigsegg, qui d evai t pré
s ider à l ’é l ec tion comme commi s saire impéri a l , e t qu i v i n t con férer
confidentiellement sur c e suj e t ave c l e Magi s tra t de Strasbourg,

b i en qu
’ i l fût h éré t iqu e ‘. Se s in s truc t i on s l e chargea i ent de tou t

fa ire pour emp êch er l a dé s ignation d
’

un évêqu e sympath iqu e à la
Franc e , et notamment d

’

un des comte s de F urstemberg. I l proposa
d
’abord

,
comme cand idat pos s ib l e , l

’arch iduc S igi smond -Franço i s
d

’

Autriche “, fi l s de ce Léopo ld , qu 1 ava1t ete lu 1 même évêqu e de Stra s
bourg j u squ

’

en 1626
, pu i s fondateur de labranch e des archiduc s

d
’

lnnsbruck . Voyan t ensu i te qu
’ i l n ’y avai t au cune chanc e de faire

abou tir c e tte c and idature , i l e s saya de réun i r l e s suffrage s sur l e
card i na l Frédér i c de Hesse , l

’un des cap i tula ire s . Kœnigsegg sup

p l ia l e Magi s trat de l u i avanc er l e s v ingt m i l l e florins n éc e s sa ire s

pour acheter l e vote du comte de T ruch se s s , un au tre des comte s

1 . Le M agistrat dé légua , pour négocier avec lui , son secré taire J can-Gas

pard Bernegger, dont les rapports , avec d e nombreuses pièces annexes , se
trouvent aux A rchives munic ipales de S trasbourg, A .A . 1659.

2 . I l é tait d é jà évêque de Gurk et de T rente .
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moms dan s l e s É tat s où l a major i té é ta i t c athol ique , que pour faire
sa cour au monarqu e trè s chré t i en , l e nouve l é lu s e m i t sur l e p i ed
de guerre , dès le d ébut , ave c s e s voi s in s

“

prot e s tant s ‘; de même que
son frère aprè s lu i , i l n e négl igea guère l

’

occaswn d e comba ttre , par
tou s les moyen s

,
l a l iber té d e conscience

,

*

garantie par l e s tra i té s , S i
c ’ e s t ave c que lqu e exagérat ion qu

’

on les a ac cu sé s d ’avo ir été l e s
in stigat eur s et l e s bou te - feu 2 de l a guerr e t err ib l e qu i d évasta
bientô t l’Alsace , el l e aura i t éc laté tôt ou tard , onp eu t affirmer au
mo in s que c e sont avant tou t l eur s mené e s qu i ont a igr i l e s É tat s

prot e s tant s de l a provinc e contre Lou is X IV et ind i sposé l e souvera i n
lu i -même contre l e s lu thér i en s d ’

Alsace . I l s furent comb lé s de
toute s l e s faveurs du pu i s sant mona rque qu

’ i l s s ervirent ; i l e st au
moin s i nut i l e de l eur oc troyer en outre l e s louange s for t immér i tée s

que l eur ont prod iguée s l e s panégyr i ste s contempora in s e t l e s h i sto
riographes o ffi c i e l s d e l

’anc i en régim e 3 .

1 . D ès le premier jour, il refusa d
’

é changer avec la R épub lique de S tras
bourg le serment tradi tionnel d ’ami tié réciproque qu ’aucun de ses préd é ces
seu rs n

’avai t jamais refusé . V oy . le volumineux dossier d e cette afiaire aux
A rchives municipales de S trasbourg, A .A . 1660.

2 . D ie U rheber und Blasbaelge dieses verbitterten,
H an, S eelzagend es E lsa ss , p . 279 .

3.

t>

Vo .y par exemple le M ercure ga la nt de ju illet 1682 et l
’

H istoire d es
pr inces

- évêques de S tra sbourg, de Grand id ier. (Œuvres inéd i tes, IV , p . 478

D
'autres contemporains , mieux amême d e les connaître , en ont retracé

des portrai ts moins fl a tteurs et p lus véridi ques à coup sû r ; nous rappelle
rons seulement les croqu is à l ’eau—forte des M émoi res de S a int—S imon .



CHAP ITRE C INQU I È M E

L
’

A l sa c e de 1 6 7 2 à 1 6 9 7

S i
,
malgré de s ér i eux malentendu s po l i t ique s , l e s anné e s anté

r ieures à 1672 ava i ent é té pourtant des anné e s de calme et d e r epo s

pour l
’

Alsace ,
s i s e s v i l l e s s ’é ta i en t r epeup lée s , s i s on commerc e

avai t r epr i s , s i s e s campagne s , naguère d é so lée s , offra i en t d e
nouveau quelque apparenc e de b i en— ê tre , la p ér iod e qu i su iv i t fu t

pour l a prov inc e une p ér iod e de crue l l e s souffranc e s , de troub l e s

pol i t ique s e t moraux , d
’une rechute profond e au s s i , au po in t de vu e

matér i e l . La s i tuat ion b i z arre qu
’

amenait l ’ i n terpré tat ion diam étra
l ement Opposé e des art i c l e s du tra i té de Westphal i e , n

’

é ta i t suppor
tab l e que durant un é tat de pa ix et de bon vo i s i nage , au mo in s
offic iel,eritre l e s d eux grand s corp s pol i t ique s qu i s

’y d i spu ta i ent
l a suz eraineté du sol

,
l e s sympath i e s et l

’

obé i s sanc e des popu lations .
Le jour Où la guerre é c lat era i t , en que lqu e end ro i t que c e fût d e
l
’

Europe , on pouvai t prévo ir que les échos s
’

en rép er cutera i ent en
Al sac e .

I l y avai t l à tou s l e s é lément s d ’un e c ri s e a igu ë , pou s sant à une
lutt e finale Vingt an s aprè s la pr i s e de po s s e s s ion d es ,

. territo ires

autri ch i en s de l ’Alsace l e s droi t s de la Franc e sur c ett e provinc e
n ’é tai ent guère p lu s général ement re connu s qu

’au l end emain du
24 oc tobr e 1648 . Se s agent s s e débattai ent , san s succ è s apparent ,
au mi l i eu d e c e fou i l l i s d ’

organi sme s s e igneur i aux e t communaux ,
que la Franc e ava i t connu s , e l l e au s s i , au moyen âge ,

mai s qu i
d eva i ent provoquer un é tonnement s inc è re e t que lque peu d édai
gueux chez l e s contempora in s de Lou i s X IV .

_

I l s croyai en t
,
b i en à

tort
, qu’on créa i t , à l eur égard ,

des d iffi cu lté s voulu e s toute s nou
vel le s

,
en in s i s tant sur te l s pr iv i l ège s ant ique s , en s e cramponnant

ad e s trad i t ion s qu i l eur s emb la i ent ab surd e s ou r id i cu l e s . Non
moins

'

sincère é ta i t d ’

au tre
_ part l e mé contentement de ces p eti t s

groupe s po l i tiques, ou p lu tô tmuni c ipaux , qu i , de temp s immémo

r i a l
,
s e gouverna i ent p l u s ou mo i n s patr i arcal ement eux -mêmes . I l s se

s enta i ent fro i‘s sé s par l
’

ingérence fréquente des nouveaux fonc t ion
nairés c ivi l s ou mi l i ta ire s

, par l e s arrê t s des cour s souveraine s ou
supér i eure s frança i s e s , par l e s ordre s émanant du bon p la i s ir
royal . San s dou té , l è s mas s e s rural e s e tmême l e gros des popu
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lations urba in e s s
’

occupaient peu de pol i t ique , b eau coup moin

que de nos jour s en tou t ca s , mai s e l l e s t enai ent aux vi e i l l e s
trad i t ion s sé cu laire s , à l

’ant iqu e routine
,
au H erkommen de l eu r s

p ère s , et l e s innovat ion s , m ême l e s p lu s u ti l e s , n
’

é ta i ent guère en
faveur . Quant aux c la s se s d ir igeante s , patr i c i en s ou no tab l e s
dan s l e s v i l l e s

,
s e igneur s et fonct ionna ire s de tou t rang dan s l e s

ba i l l iage s ruraux , i l s ava i en t d avantage l e s ent iment des néces

sités d e la s i tua t ion pré s ente ; i l s s e rendai en t m i eux comp t e de
l ’ impos s ib i l i té d

’une lu tt e ouv er te contre l e s forc e s nouve l l e s agi s
sant en Al sac e

,
mai s i l s ne s e souc i a i ent pas de p ar tager l eur i nfluenc e

e t l eur s pos i t ions offi c i e l l e s ave c de nouveaux venu s . Le s mo in s
fa ib l e s de c e s organ i smes pol i t iqu e s , comme Stra sbourg,

louvoyai ent
s an s c e s s e entre l e s d eux pu i s sant s voi s i n s , fai sant al t ernat ivemen t
l e p lu s grac i eux ac cu e i l aux repré sentant s de Lou i s X IV et à c eux
de Leopo ld évi tant cra in t ivement tou te marqu e de par ti a l i té
trop acc entué e en faveur de l ’un ou de l ’autre

,
san s pouvoir em

p êch er c ep endan t qu
’

on incr im inât c e manqu e de chaleur à Par i s
comme à Vienn e

,
e t san s é chapp er , chose p lu s grave ! au

reproch e a s surément inj u s te de l eur s admin i s tré s
,
de trah ir l a

Répub l iqu e au profi t de l
’

é tranger . Comme à tou s l e s moment s de
décad enc e nat ional e , chacun s e croyai t alors trah i e t vendu
alors que pour tant l a forc e des cho s e s aura i t suffi à tout exp l iqu er ,
s i l ’on n ’ava i t pas vou lu fermer l e s yeux à l

’

év id enc e . J amai s l a
confianc e d es c i toyen s v i s -à-vi s de l eur s gouvernant s n e fut p lu s
ébran lée en Al sac e que p endant c e s année s de guerre s i nc e s sante s ,
de 1672 à 1681 . Le s ac cu sation s anonyme s , l e s pamph l et s affich é s
de nu i t à l a por t e d es égl i s e s et des hôtel s d e vi l l e

,
ou s emé s par

l e s ru e s
,
d émoral i sa i en t l ’op in ion pub l iqu e , exc i tai en t la ha in e des

c la s s e s
,
n

’

épargnant n i l e s p lu s dévoué s , n i l e s p l u s honnête s Le s
d ip lomate s et l e s l ibel l i s t e s é trangers n e déda ignai en t pas d

’

accré

d i ter à l eur tou r c e s bru i t s ab surd e s
, pour exerc er p lu s fac i l ement

l eur i nfluenc e contrad i c toire sur des autor i té s v i l ip endée s , découra
gées et parfoi s dé sobé i e s .

1 . L
’

exemp le le plus connu de ces agissements né fastes est celui du doc
teur George Obrecht, fonctionnaire jud iciaire de la R épub lique de S tras
bourg, qu i pendant d e longs mois troub la le repos de la cité par ses p a squi
na d es et dénonciations cland estines contre le gouvernement ; finalement
surpris en flagrant dé lit , i l

‘

expia sa faute sur l ’échafaud , en février 1672 . Le

récit d é tai l lé d e son histoire se trouve d ans le M émor ia l de Re isseissen,

p . 26-32 . M ais son suppl ice n’

arrê ta pas ses imitateurs ; encore en juin 1673
on affichait à S trasbourgdes pamphlets remp lis d

’

insinuations diabol iques
contre tout le M agistrat . (Walter, Chronique , fol .
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aux foire s de Franc for t“. Une vio l ente émeute
,
l a prem i er e qu i

troub l a sér i eu s ement l e repo s de l a vi l l e d epu i s l e s cr i s e s du moyen
âge , éc lata l e 5 mai 1673 ; de nombreux c i toyens en armes a s sai l
lirent l a d emeure des autor i té s

,
c el l e du ré s id ent de Franc e , et con

rurent en dé sordre vers l e Rh in
, pour emp ê ch er l a d émo l i t ion du

pont*.
“ Condé , qu i ob s ervai t c e s symp tômes de son quart i er—général de
Br i sach , n e s e trompai t pas sur l eur impor tanc e . I l écr iva i t à Lou
vo i s , l e 30 j u in 1673, l e s l igne s su ivan te s qu i carac tér i s en t n ette
ment l a s i tuat ion J e ne pu i s m

’

empescher de d ire qu e l
’

au ctor ité

du roy va se p erdant absol ument dan s l
’

Alsace . Les dix vi l l e s impé
riales

, b i en loi ng d
’ê tre soumi s e s au roy ,

comme e ll e s l e debvroient
e stre par l a prot e c t ion que l e roy a sur e l l e s par l e traicté de Muns
ter

,
sont pr e sque ennemi e s . La nob l e s s e de la Haute -Al sac e vapre s

que le mesme ch emin . Haguenau a fermé i n so l emment l a porte au
n ez de M . de Mazar in e t la p et i te v i l l e d e Munster l

’a chas sé honteu
s emen t

,
i l y a qu e lqu e temp s . I l a souffer t c e s deux affronts ave c

b eau coup de pa ti enc e ; c ep endant c
’ e s t un p i ed qu i s e prend .

- J e
c roy que l e roy debvroit prendr e l e t emp s qu

’ i l j ugeroit à propos

pour mettre Colmar e t Hagu enau à la rai son . C e seroit une chos e
b i en fac i l e l e s au tre s su ivro ient san s contred i t l eur exemp l e ; c

’ e s t
à Sa Maj e sté de j uger quand l e temp s s era propre . I l ajou ta i t , pour
exp l iquer c e t é ta t de c hos e s , un mot peu flatteur pour l e représen
tant suprême du roi en Al sac e J e n e pu i s c ep endant m

’

empescher

de vou s d ire que l a condu i t e de M . d e Mazar i n nu i t b eaucoup en c e

pa 1s
- c i . I l e s t brou i l lé avec tou t l e mond e , avec l

’

intendant et l e
l i eutenant du roy ,

ave c tou s l e s offic i er s . Le s p eup l eset l a nobl e s se
le mesprisent , e t i l s

’app l ique b i en p lu s à fa ire le nu
‘

ss ionna ire que

l e gouverneur . Le s pr i nc e s vo i s in s n e l e con s id èren t en façon qu e l
conqu e , et ç

’

auroit e sté un grand b i en qu
’ i l y cu st en i cy un gouver

n eur de mér i t e
L e s con se i l s e t l e s aver t i s s emen t s de Condé furent appréœes à

l eu r j u st e val eur par c e lu i qu i l e s re c eva i t . Le roi , rentré en Lor
ra in e

,
aprè s la pr i s e de Maes tr i ch t , venai t à pe in e de rec evo ir l e s

hommage s des d épu té s de Strasbourg à Nancy dan s l e s d ern i ers

1 . Wal ter, fol . 265 b .

2 . Ce ne fut pas à. S trasbourg seul ement que le sentiment populaire prit
énergiquement parti contre la F rance . La Chronique d es Dom inica ins d e

Guebwi ller , parle , e lle aussi , des franzoesische mord brenner a l ’occasion
de l ’ incendi e du pont du Rhin (p.

3 . Van Hu il e], p . 116 .

4 . Walter, fol . 268 8 , et Reisseissen, M émor ia l, p . 52 .
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jour s de j u i l l e t 1673, que l e Magi s trat v i t arr iver tr è s i nop i nément à
Strasbourg, dan s l e s pr em i er s j our s d

’ août , l e marqu i s de Louvo i s ,
d é s ireux , à c e qu

’ i l a s surai t
, de vo ir l a v i l l e l ibre e t sur tou t l e s for

tifications don t i l ava i t tant entendu par l er ‘
. L

’

énergique e t peu
s crupuleux min i s tre vou la i t peut - ê tre s

’a s surer s i
,
dès lors

,
l
’

onpou

va i t en l ever l a fort ere s s e d ’

un coup de main ou s ’ i l fal la i t remettre
à p lustard un e attaqu e ouver te encore inopportun e ; l e s gouvernant s
s trasbourgeoi s lu i attr ibuèr ent en tou t ca s c e s i n tent ions peu char i
tab l es et

,
tou t en l e re c evan t ave c l a p l u s grand e po l i t e s s e , i l s n e lu i

montrèrent que l e mo i n s pos s ib l e l e s r empar t s qu i con sti tua i ent
l eur un iqu e d éfen s e 2 .

C e qu i n
’

éta i t pas fa i sab l e à Strasbourg pouvai t s e ré al i s er pour
des loca l i té s de d imen s ions mo i ndre s e t de r e s sour c e s peu considé

rab les . S i Strasbourg,
outr e s e s bourgeo i s en armes , avai t un e gar

nison de qu inze c ent s confédéré s su i s s e s , Co lmar n e comp ta i t qu
’une

c enta ine de merc enaire s e t s e s mur s é ta i ent en for t méd iocre é tat .
Au ss i Lou i s X IV ré so lu t- il de d e s c endr e en Al sac e

,
avec sa cour

,

e s cortée par qu elque s m i l l i er s de so ldat s e t de t erminer l e long d i f
férend ave c l e s vi l l e s de l a D écapole , a in s i que l e cons e i l la i t Cond é .

E l l e s aurai ent pu p eut- ê tre conjur er encore l
’

orage par une condu i t e

p lu s déférente , car l e s avert i s s ement s n e l eur avai ent pas manqué .

L
’

intendant Pou cet de l a Rivi ère s ’ é ta i t r endu à Co lmar l e 13 août
,

ac compagné du vi comte de Lescouët , gouverneur de Br i s ach , pour
avert ir l e Magi s trat qu

’une paro l e un peu imprudente lu i fera i t cou
rir l e s p l u s grave s danger s . Le Cons e i l répond i t en fai sant mener
l ’ar t i l l er i e sur l e s r empar t s ”, a lor s qu

’ i l é ta i t dan s l ’ impos s ib i l i té
ab solu e de faire une ré s i s tanc e un p eu sér i eu s e
C e fut pour Lou i s X IV une s imp l e promenad e m i l i ta ir e p lu tô t

qu
’une vér i tab l e campagne , mai s l e bu t n

’en fu t pas moi n s att e int .
T and i s que l e roi , d e s c endant de Saint e—Mar i e — aux—Min e s à Bibeau
villé , s e d ir igeai t de là sur Br i s ach

,
en p as sant à côté de Co lmar ,

c ett e mé tropo l e de l a Hau te -Al sac e fut c ernée par un corp s de c ava
ler ie ,

e t tand i s que l e Magi s trat sor ta i t à l a hâte pour pré s enter ses

hommage s au monarqu e , l e 28 août 1673
,

les troupe s françai se s

p éné trèrent dan s l a v i l l e , l
’

occupèrent mil i ta irement e t d é sarmèrent
l e s hab i tants qu i furent ac cab lé s de pre stat ion s e t de garnisaires , et

1 . W al ter, Chronique, p . 268 3 .

2 . li st ) a usswend ig der sta tt ein stuck wegs umb d ie a ussenwerche ge

fü hrt worden . (Walter , loc . c it . )
3. La P r ise de Colma r en 1673, rela tion d u chanoine R isa r t, tra d . pa r

LéonBr ièle. Colmar , 1864,
4 . I l existe un grand nombre de relations de témoins oculaires sur l’oobu
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eurent en ou tre l e chagr i n de vo ir des mi l l i er s de paysan s , app e lés
du Sundgau , démol ir les mur s e t éventrer l e s tour s de l eur vi l l e , de
sor t e qu

’ e l l e é ta i t ent i èremen t ouver t e
,
comme un v i l lage ‘

L
’

exaspération de l a popu lat ion fut profond e 2 et s e comp l iqua , ch ez
l e s lu th ér i en s de Co lmar , de préoc cupat ion s au suj e t de l eur s dro i t s

par t i c u l i er s , préoccupat ion s trop j u s tifiée s par l a su i t e 3 .

Le même sor t v int frapp er , que lque s jours p l u s tard ,
l a v i l l e de

Sch l e s tad t , dont l e s mur s furent égal emen t rasé s e t l e s magi s trat s
sommé s par M . de Vaubrun de s e s oumettre aux volonté s royal e s ou
d

’al l er en pr i son Oberna i
,
Rosh eim

,
Haguenau . Wis sembourg,

Landau
,
r e çuren t l a même vi s i t e . Par tout i l s éventrèrent les mur s

des vi l l e s e t firent sauter l e s tour s des for t ifi cat ion s en forçant l e s
bourgeoi s à l eur prê ter l eur concours ñ Par tou t on dé sarmai t l e s
bourgeo i s , n e l eur enlevant

’

pas s eu l ement l eur s fu s i l s e t l eur s épée s ,
mai s ju squ

’aux i noffen s ive s hal l ebard e s du t emp s pas sé C 'e st
a i n s i que l a pauvre Al sac e a p erdu tout d

’

un coup son anc i enne
sp l end eur , sa b eauté et s e s l iber té s . Onne saura i t dé cr ire l e s lamen
tations de c e s pauvre s gen s abandonné s par tou t l e mond e I l
n ’ e s t guère pos s ib l e de j uger aujourd

’hu i
,
sur tou t à qu i n

’ e s t pas du
m é t i er

,
s i c ette d e s truct ion de tou tes l e s for tere s s e s du p la t pays , au

débu t d ’une campagne , en prévi s ion d
’une i nva s ion procha in e , S

’

im

posa i t au po i nt de vu e stri c t ement m i l i ta ire . Pu i squ
’ i l

.
l
’

ordonnait ,

Louvo i s d evai t évid emment s e croire impu i s sant à dé fendre l
’

Alsace

contre un e oc cupat ion enn emi e , au mo i n s momentanée , car a s su
rément c e n ’é ta i en t pas l e s bourgeo i s de c e s vi l l e s qu i aura i ent pu
empêch er l e s garni son s frança i se s de s

’y mainten ir avec su c c è s .

patiou de Colmar. . M . Rathgeber en a réuni p lusi eurs dans son volume
Colma r et Lou is X I V (S tuttgart , 1873,
1 . Walter , fol . 268 b-269 b .

2 . Le chanoine Rizart raconte que les membres du M agistrat é taient acca
b lé s d ’

inj ures d ans les rues , appelés traîtres et fripons , et que les femmes
même menaçaient de les tuer à. coups d e couteau .

3. I l n ’est j amais perm is, pour ce temps -là. (ni d ’ai l leurs pour le nô tre , si
l
’

on pénètre au fond des questions ) , de faire abstrac tion de la si tuation rel i
gieuse . Le journal du chanoine -doyen R izart montre bi en que la pri se de
Colmar marque le d é bu t d ’une réac tion cathol ique , dont naturellement il se
ré jou it fort , et qu i ne cessera plus dé sormais .
4 . Le chron iqueur F rey , bourgmestre de S chl estad t, rapporte na1vement

l
’

apostrophe d e Vaubrun Wann ihr wert thuenwas d er X iu igbegert, so
ist es guet ; wo n icht sowil ich euch beim kept nemcnund in thurn steckenl
T exte c i té par l

‘

abbé Gény , I , p . 408 .

5 . Wal ter , fol .

6 . Pour le dé ta i l d es armes et munitions enlevé es à Obernai , voy . Oyss ,
I I , p . 235 .

7, Walter, fol .
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su i t e de l ’ordre donné par Louvoi s au commandant de Ph i l ip s
bourg,

Du fay
, d

’

intercepter l e s envoi s de céréal e s amen é s par l a
bate l l er i e strasbourgeoise, ordre qu i fut maintenu malgré l e s récla
mation s pre s sante s du Magi s trat et l e ton, b i en d évotieux déj à , dont
i l l e s expr imai t au min i s tre
L e s troup e s frança i s e s qu i ttèrent l eur s cantonnements de l a
Bas s e—Alsac e au mo i s de mar s 16 74 , en a s s e z tr1 5 te é tat dès l e dé
bu t de l a campagne e t mar chèrent ver s l e Palat i nat , s

’

emparant en
route de Se l tz

, qu
’e l l e s brûlèrent peu aprè s , a in s i que d e Germers

h e im , et sou tenan t une sér i e d ’

escarmou ches , p l u s ou mo in s impor
t ante s , contre l e s troupes impér i a l e s e t s axonne s . Turenne en p er
sonne oc cupai t Savern e eu avr i l , e t y cau sa i t une te l l e pan ique par
s e s préparat i fs de d éfen se , que l e s con se i l l er s de l a Régenc e ép i s
cop al e eux -mêmes vi nrent cherch er un as i l e d err i ère l e s mur s de
Strasbourg, dont i l s avai ent toujour s é té les p ire s ennem i s 3 I l
s e d ir igea i t ensu i te ver s la Haute- Al sac e , afin d

’ empêch er Charles
de Lorrain e d e pa s s er l e Rh in pour d éb loquer Besançon , as s iégé

par Lou i s X IV en p er sonne , tan d i s qu
’ i l la i s sa i t l e marqu i s de Van

ban à Haguenau , pour en r econ stru i re l e s d éfen s e s
,
à p e in e ra sée s ,

e t pour surve i l l er l a r ive d roi t e du fl euve . Quand Besançon s e fut
r endu

,
l e maréchal regagna se s pos i t ions antér i e ure s , p l u s au nord ;

toute s c e s march e s e t contr e—marc h e s épu i sa i en t l e pays avant
même qu e l a guerre vér i tab l e y eût commencé , l e s v iol enc e s e t l e s
exac t ion s d es troupe s amenai ent l a fu i te des paysan s , s i b i en que
dan s d ix vi l lage s , i l n

’y ava i t p lu s tro i s paysan s et qu
’

on n ’y trou
vai t p lu s r i en à manger Ain s i s e préparai en t la d i s ett e e t la famin e
de l ’année su ivan te .

Pendan t c e temp s l
’ empereur fa i sa i t sonder l e Magi s trat de Stras

bou rg au suj et du pa s sage du Rhin . Le major-général Schu l z , gou
verneur du Brisgau ,

vena i t proposer en son nom l ’oc cupation pro
t e c tr i c e des for ts d e Keh l e t d emander en é change l e l ibre emp lo i
du pont de l a ville . Mai s c

’

eû t é té renonc er ouvert ement à l a neu
tral i té dan s laque l l e la p et i t e Répub l ique avai t vu j u sque—l à sa mei l
l eure sauvegard e . Au ss i l e Magi s trat fit- il un e répon s e amb iguë

dai t fin dé cembre 3 florins, 4 schel lings , c ’est-â- d ire que le prix monta de
14 francs environ a 34 francs environ pour 1 hectol itre 16 1itres de blé .

1 . Lettre d u 27 novembre 1673, dans Van Huflel , p . 122 .

2 . Wa lter qu i les a vus d é filer, constate que certaines compagn ies ne

comptaient pas p lus d e qu inze à se ize hommes, m isé rablement hab i llé s et
don t beaucoup n ’avaient pas de sou l ie rs (fol .

3. Walter, fol . 275 b .

4 . I d . , fol . 276 a.
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La vi l l e de Stra sbourg s
’ e st toujours montré e fid èl e à Sa Maje sté ,

qu i a d
’ai l l eur s approuvé E l l e -mème notre n eutral i té

,
e t e l l e n e

songe pas à changer d
’att i tud e dan s l ’avenir

LeS généraux impér i aux ne se crurent pas as s e z for t s pour empor
ter l e p as sage de vive forc e ; i l s red e sc end iren t l e cour s du Rhin
ju squ

’aux environs de Ph i l ip sbourg, e t T urenne l e s y su ivi t pour y
l ivrer , en j u i n 1674 , au duc de Lorra ine e t à Caprara , l a bata i l le de
Sinshe im

, qu
’ i l gagna . Pui s

,
ayan t cruel lement ravagé l e s p la ine s

fert i l e s du Palati nat , pour obé ir aux ordre s de l a cour , e t d é tru i t
bon nombre de vi l l e s e t de vi l lage s de c e tte con trée , i l revin t par
Wiss embourgen Al sac e . Le s troup e s de Léopo ld opéra i ent le m ême
mouvement ver s l e Sud

,
sur la r iv e oppos ée . Pour emp ê ch er l eur

pas sage , M . de Vaubrun vin t s ’é tab l ir ave c p lu s i eur s régiment s sur
l e terr i to ire de Strasbourg,

à l a Robert sau , e t , toujour s por té aux
ré solu tions extrême s

,
i l e s saya de s ’ emparer par ru s e d ’abord

, pu i s
d e v iv e for c e , du fort du Péage , s i tué dan s le vo i s inage imméd i at
du Rhin . C ette v io lat ion de l a n eu tral i té promi s e produ i s i t dan s la
vi l l e une impre s s ion de co l ère et d

’

effroi
,
comme on n ’ en avai t

p lu s re s sent i e d e mémo ire d ’homme le Magi s trat fi t sonner l e
toc s in , arborer l e drap eau rouge sur l a c athédrale , app e ler l e s bour

geois aux arme s , p lac er l
’ar ti l l er i e sur l e s r empar t s et ras er l e s

mai sons et l e s j ard in s tou t autour de l a v i l l e . T urenne dut vivement
regretter l a t entat ive irréfl échie de sOn subordonné

,
car à la nou

ve ll e que lu i -même arr ivai t et al la i t é tab l ir son camp à Sch i l tighe im ,

à un quar t de l i eu e de l a vi lle , l
’

ind ignation des c i toyen s fu t t e l l e que
l e Cons e i l

, qu i aura i t préféré tempor i s er encore , ré solu t d
’

abandon

ner l a neutrali té e t d ’app e l er dan s la nu i t même (du 2 5 s ep tembre) ,
que lque s régiments de c aval er i e impér i a l e , qu i vinrent camp er sou s
l e canon de l a for ter e s s e . Le ré s id en t françai s

,
J ean F rischmann

,

S trasbourgeois d
’

origine , é tait sommair emen t expu l sé e t condu i t aux
avant-pos te s de l a Rob er t sau . Le l end emain tOus l e s menu i s i er s et

charpent i er s val id e s é ta i ent emp loyé s à l a ré fec t iond u pon t de Keh l ;
le duc d e Lorraine

,
le duc de Bournonvi lle

,
le duc de Hol s tei n et au

tre s généraux impér i aux e ntra ient en v i l l e , l e 29 s ept embre, _

et y
rec evai ent les remercîments et l e s cad eaux d ’u sage ”. Bi entô t l e s

1 . Walter, fol . 277 b . Le chroniqueur était alors membre du Grand
,

—Con

sell, et par suite au courant des négociations . I l faut a jouter
_que cette neu

trali té offi cielle é tai t beaucoup trop lucrati ve pour la v ille pour ne pas ê tre
maintenue le plus longtemps possi ble. Les ,deux armé es se ravi taa ient à
S trasbourg et y brocantaient aussi , sous main , leur butin.
2 . Walter, témoinoculai re de ces agi tations du 24 et du 25 septembre 1674 ,
en a retracê le très vivant , sinon très impartial tableau , fol . 280° 5 fol . 28 1 b .
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cont ingent s des Etat s d e l
’

Emp ire pas sa i ent l
’un aprè s l

’au tre l e
fl euve , pour prendre pos i t ion sur l e cour s in fér i eur d e I

’

l ll La
campagne d

’

Alsace
,
c e d igne couronnement d e l a br i l l an te carri ère

de T urenn e , al la i t commenc er .

Nou s n e vou lon s pas p l u s raconter en dé ta i l i c i c e tt e page s i glo
r i eu s e de l ’h i s to ir e m i l i ta ire de notre pays que nou s n

’avon s donné
l e réc i t c ircon stanc i é des d ifférente s campagne s d e l a guerr e de
T rent e Ans en Al sac e . Non s eu lemen t un tab l eau de c e genre n e
rentre pas d irec tement dan s l e cadre de notre travai l , mai s encore ,
et surtou t

,
l ’h i s toire p l u s spéc ial ement techn ique e t p rofe s s ionnel l e

de c e s année s 1674 - 1679 a é té s i souvent racontée déj à e t ave c un
te l luxe de d éta i l s

,
d

’aprè s des sourc e s de tou te nature , que nou s
n e pourr ions guère ajouter de ren se ignement s nouveaux à c e que l

’

on

en connaî t d éj à . Nou s nou s bornerons donc à en su ivre l e s ép i sod e s

pr i nc ipaux , e t à en marquer l e d egré d Impor tanc e pol i t iqu e , ren
voyan t pour l e re st e aux nombreux et so l ide s travaux qu i ont é té

con sacré s à c e tte campagne , e t dont l e s témo ignage s parfoi s contra
d ictoires s e contrô lent e t s e corr igent réc iproquement ‘.

La venu e de l ’armé e impér ia l e avai t été saluée par les Stra s
bourgeo i s , par c erta in s d

’entre eux au moi n s , ave c un e jo i e tout à
fa i t exubérante . L e p e in tre Walter , l e chroniqu eur le p lu s m i
nu tieux de c e tte époque , n e tar i t pas en é loge s sur l a b eau té des
homme s e t des ch evaux ”. On é ta i t p er suadé que l e s troupe s n e
fera i ent que traver s er rap id ement l

’

Alsace et p éné trera i en t immé
d iatement en Lorra ine . I l en fal lu t b i en tô t rabattre ; T urenne n

’

é ta i t

pas d i sposé à céd er san s néc e s s i té un pouc e de t erra in . Avant que
l e s Brandebourgeois de l

’

é l e c teur Fréd ér i c—Gui l laume
, qui s e

5

1 . O utre les ouvrages généraux plus anciens, le Thea trum E urop a eum

et le M ercure hollanda is , nous avons les réci ts contemporains , la Rela tion
d e ce qu i s

’

est p a ssé dans l
’

a rmée d
’

A llemagne, de Bruneau (Paris,
les M émoires d es d euæ d ernières campagnes , de D eschamps (Paris ,
la Rela tion d e l

’

a rr ière—ban de Bourgogne, de C laude Joly (publié e à. Paris ,
en les grand s ouvrages de Zanthier (Le ipz ig, 1 779 ) et d e Beaurain
(Paris , Parmi les publications p lus ré centes i l faut mentionner les
d eux monographies d e Charles Gé rard , La Ba ta i lle d

’

E ntsheim et la Eu

ta i lle de Tü rc /yheim , pub l iées d ’abord dans la Revue d
’

A lsa ce et ré impri

mé es en 1869 et 1870; H . P eter, D er K r ieg des grossen Kur;f ti rsten gegen
F ra nkreich, Halle , 1870; I saacsohn,

D er d eu tschf ra nsoesisch e Kr ieg des

J ahres 1674 , Berlin , 1871 ; H . Chopin , Camp agne d e Turenne en A lsa ce,
Paris. 1875 H . R ocholl , D er grosse Ku:;fti rst von. Bra ndenburg im E lsa ss,

S trasbourg, 1877 ; I d . , D er Goettcr00te M er /eur über d ie Bra nd enburgische

Campagne im E lsa ss , Berlin , 1878 ; H erm . Pastenacc i , D ie S chla cht bei

Entzheim , Hal le, 1880; J ules Roy ,
Turenne, Paris , 1884 ; Bemerkungensum

Treflèn von T itre/sheim von. einem p reussische Oj fisier , Colmar, 1894 .

2 . Wal ter, fol .
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prote stant s d
’

Alsace ‘. L ’arr ivée d es régiment s d
’

é l i t e de ] ele‘

é teur

Frédér i c -Gui l laume , supér i e urement monté s , parfa i t ement équ ipé s
e t uni form és , ran ima pour un i nstant l e s ardeurs guerr i ère s ’ . On

c ru t que c e pr in c e , ave c s e s vingt mi l l e hommes , al la i t forc er enfin
l e s lmpériaux à agir . Lor squ

’ i l s firent ha lt e dan s la p l ai ne des
Bouch er s , un e fou l e compac te al la l e s y cont emp l er ,

ass i s t er au

prêch e de l eur s aumôn i er s mi l i ta ire s , ép i logu er sur les hau t s fai t s

qu
’ i l s a l la i en t ac comp l ir 3 . Mai s l’ impatience guerr i ère de l

’

é l e c teur
e t l a l en teur dé s e spérante de Bournonvi l l e amen èrent , dès l e premi er

jour , une extrême ten s ion dan s l e s rappor t s entre c e s d eux homme s
dont l ’ent ente absolué au rait été de r igu eur pour qu

’ i l s eu s s ent

qu elqu e chanc e de remporter un su cc è s en combattan t Turenne .

Bournonvi l l e , n
’

é tant nu l l emen t subordonn é à l ’ é l ec teur , comme on
l ’ a pré t endu , e t d

’a i l l eurs au s s i méd iocr e cap i ta i ne qu
’

obstiné dan s
s e s ré so lu t ion s ‘

,
i l n ’y eu t pas moyen de l e d éc ider à march er à

l ’attaqu e des pos i t ion s frança i s e s . Fr édér i c—Gui l laume
,
auque l la

d ip lomat i e frança i s e avai t fa i t entrevo ir au tre fo i s la pos s ib i l i té de

pos séd er d es t erre s con s idérabl e s en AlSace
,
sou s la su z era in eté

du ro i s, et qu i e spéra i t p eu t- ê tre l e s conquér i r maintenant en toute
souvera in eté

,
outré de p erdre un temp s préc i eux , ne ménageai t

pas l e s éc lat s de l a co l ère la moi n s d ip lomat iqu e à c e suj e t “. Tou t c e

qu
’ i l s pur ent ob ten ir ave c l ’ écrasante supér ior i té num ér iqu e de

l eurs forc e s
,
c e fut de fa ire rec ul er un p eu ver s le Nord -O ue st l e

général français . Pourpréserver l e s troupe s , mal organ i sée s e t p l u s
mal d i s c ip l i née s encore de l

’

arr ière—ban de Bourgogne , d
’

un contac t

1 . X I I I , octobre 1674 .

2 . I ls arrivèrent à S trasbourg le 13 novembre .
3. Wal ter, fol . 28413 .

4 . M . Legrelle (Lou is X I V et S tra sbourg, p . 303) fait beaucoup d
’

honneur
à Bournonvi ll e en l ’appelan t un d es meill eurs généraux de l ’empereur.

5 . C
’est a l ’occasion d es négociations pour la couronne impériale, en 1657 ,

que M azarin é crivai t aux p lénipotentiaires Gramont et Lionne , de Verdun ,
le 15 sept . 1657 , afin qu ’ i ls obtinssent le vote d e F réd éric-Gui l laume pour le
palatin de Neubourg : I l faud rai t luy promettre encore quelques terres
consid é rables en A lsace , dont le roy retiendrai t tou jours la souveraineté .

(Lettres d e M a za r in, VI I I , p . 153.

6 . D ans un rapport lai t an Consei l des T reize par un secrétai re envoy é au
camp des allié s , ce fonctionna ire raconte d ’une façon fort pittoresque com
ment l

'

êlec teur , lu i montrant d e la ma in les hauteurs où campai t T urenne ,
s ’é ta i t é crié d

’

un ton rageur (in. h.

_

oechster a ltera tion) : « Voici là—bas ce
chien (s ie ! ) dans sa posi tion avantageuse , comme i l n ’aurait pu en trouver
une de cent ans, tandi s que nous crèverons ici tout a l ‘entour (wir sci nd
h i er und m üssen e r ep i r en) , alors que nous le ten ions cepend ant . si ce gre
d 1n d e Bournonvi l le ne I ’

eû t empêché . La p ièce tou t ent ière a
é té reprodu ite d ’

après les pri més-verbaux d u Conseil , par M . Rocholl ,
F eld sug, p . 15 .
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pré
maturé , probab l ement fatal , avec l e s batai l lon s ennemi s , T urenne

s e rapprocha de Saverne ; i l s e retrancha d err i ère la Zorn , entre
Dettw i l l er et l e s pr em i er s contre fort s des Vosge s , de mani ère à
rendre toute attaqu e de vive forc e trè s Chanc eu se pour l

’

assaillant .

Les nouveaux venu s ne lu i furent en réal i té d ’aucun s ecour s . Ce s

gent i l shommes , l eur s val et s de p i ed e t l eur s val et s de l abour , éga
l ement dé saccoutumé s du s ervi c e mi l ita ire , et qu i prenai en t l

’

épée
san s savo i r d e quel c ô té i l l a fal la i t me ttre a in s i que l

’ a d it p la i
samment l ’un d ’ entre eux

,
fi rent beaucoup p l u s de mal que d e b i en .

Constamment ja loux l e s un s des autre s , se l ivran t aux p ire s exc è s ,
p i l lan t les provi s ions , viol entant les femmes e t l e s fi l l e s , i l s firent
l e d é s e spo ir de l eur che f, qu i n e pouva i t que les montrer de lo i n
aux ennemi s

,
comme des mar ionnett e s pu i s l e s r etira i t en hât e

pour qu
’ i l s n e tira s sent pas l e s un s sur l e s autre s , ou s e déban

das s ent à la mo i ndre attaqu e ‘.

C ep endant l eur s eu l e pré s enc e , l e s fort ificat ion s pas sagère s
é levée s autour de Saverne

,
l ’att i tud e c alme de T urenne , l a ru in e

matér i e l l e d e l a Ba s s e—Alsac e
,
Où le ravi ta i l l em ent d ’un e armé e s i

nombreu se al la i t d even ir impos s ib l e , firen t un effet s i déc i s i f sur

l ’e spr i t du général limpérial , que malgré l e s effort s de l
’

é l ec t eur de
B rand ebourg et de quelque s autre s généraux , i l refu sa d

’ engager
une ac t ion d éc i s ive . I l fut arrê té , dan s un grand con se i l de guerre ,
que l

’

on r emont era i t ver s l a Haute—Alsac e pour y prendre les quar
t i er s d ’h iver ; l e s cont ingent s Iunebourgeois s

’

établirent autour de
Sch le stad t , avec mi s s ion de surve i l l er l e s pa s sage s des Vo sge s du
cô té de Sainte -Mar i e -aux—Mines ; c eux du Brandebourg oc cup èrent
Co lmar et l e s env iron s les régiments impér i aux r emontèr en t ju s
qu

’

à En s i sh e im
,
Où Bournonvi l l e é tab l i t son quar t i er—généra l , et

des corp s volant s furen t p l acé s en ob servat ion
'

vers B r i s ach , Muns
ter , Mas sevaux , T hann , Bel for t , e tc .

, pour t en ir l e s défi lé s des mon

tagnes et péné trer ,
le ca s échéant

,
en Franch e -Comté .

La pré s enc e d e troup e s au s s i nombreu s e s amena b i en tô t dan s la
Hau te -Alsac e un é ta t de c hos e s tout au s s i dé sa streux que dan s l e s
régions p lu s s ep t entr ional e s de l a provinc e . Le s populat ions rural e s
e s sayèrent de mettre c e qu

’el l e s avai en t de p lu s préc i eux à l
’abr i

dan s les que lqu e s vi l l e s e t châteaux du pays encore mun i s
d

’une enc e in te ; c e lu i de Horbourg fut t e l l ement r emp l i de c éréa le s

1 . I l faut li re le récit. si amusant et si instructif à la fois , d e la campagne
de l

’

arrière —ban de Bourgogne , é crit par Claud e J ol y , l
’

un de ceux qu i la
firent , pour comprend re combien cette insti tution du moyen âge . é tait d eve
une , non seulement inuti le , mais même dangereuse pour la di scipl ine .
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amoncelée s qu
’

on ne pouvai t p lu s c ircul er d an s , les appar tement s
s e igneur i aux‘. Mai s l a p lupar t d es provi s ion s ac cumulée s a in s i
furent sa i s i e s e t ga sp i l lée s de l a façon la p lu s é tourd i e . Les sol
dat s , d it l e major brandebourgeois de Buch , dan s son cur i eux J our
na l de l a campagne , s e remp l i s s en t au commenc ement , comme les
coc hons , d e tout c e qu

’ i l s trouvent , c as sent e t ru in ent tout , la i s sant
ni po i l e s , ni port e s , ni fene s tre s ent i er s , pr enant tou t avec eux ,
j u squ

’aux c loux dan s l e s mura i l l e s
,
aprè s quoy ,

n e trouvant p lu s
r i en , ils sont ob l igé s de j eûner ’ .

T urenne , voyant qu
’

on ne songeai t p lu s à l
’

attaquer , l eva à son

tour l e camp de Dettwi l ler e t franch i t l e s co l s qu i condu i sen t en
Lorrain e

,
l a i s sant l ’ ennemi p er suadé qu

’ i l a l l a i t s e reposer comme
eux durant l e s longs mo i s d

’h iver . Pendant l e s s emaine s d ’

inaction

à p eu prè s comp l è te qu i su ivirent , l e s rapp or t s des généraux a l l ié s
n e s

’

aD1 éliorèrent pas ; b i en au contra ir e , l
’

aigreur réc iproque e t
l
’

ind isc ipline fa i sa i ent p ar tout des progrè s“. Le s p l a in te s des vi l l e s
oc cupé e s é ta i en t général e s , car on mettai t à contr ibution le s ami s
tou t comme des ennemi s‘. Colmar

,
s i ard ent pourtant à souhai t er l a

re s taurat ion de l ’anc i en é tat d e c hos e s , é cr iva i t dès le 26 novembr e
au Magi s trat de Strasbourg, que l

’

oc cupat ion de l a c i té par l e s
Brandebourgeois al la i t lu i donner san s conte s te le coup final*, chacun
s
’

é tablissant dan s les quart i er s qu i lu i p l a i sa i en t et voulant y ê tre
le maître“. Le s catho l ique s colmariens , en par ti cu l i er , se p la ignai ent

qu
’

on les surchargeât spé c ia l ement de garnisaires , en revanch e des

garnisaires frança i s qu i , l
’anné e pré cédente avai ent été logé s sur

1 . Rapport du receveur Cherbu itius, de R iquewihr , chez Rocholl , F eld
zug, p . 39 .

2 . Ce journal , réd igé en français , est ci té par H . P eter F eldzug, p . 322 .

3. Le J ourna l de Buch nous en donne un exempl e b ien frappant . Le
géné ral Caprara , qu i occupai t M assevaux , reçut un jour un 01dre de Bour
nonvi l l e qu i lui déplu t ; i l l ’a j etté en terre enprésence du duc de Holstein ,
appelé songéné ral un becco fou tatto, d isant qu ’

i l voulai t torcher le cul avec
cet ordre… (Peter, op . c it . , p .

4 . Le receveur wurtembergeois s
’

excusant un jour sur ses caisses vid es et
la pauvreté d es habi tants , le vieux duc d e Lorraine , lui ré pond i t al lègre
ment : Les bouger (sic ) de Riquewi hr, m’

on t une fois payé rixda

les 1 (Rocholl , F eldzug, p .

5 . S onder zwei fel den herzstoss geben Lettre du nov. 1674 . A r

chives munic ipales de S trasbourg, A . A . 1726 .

6 . Les alliés se jalousaient entre eux, à ce su j et . Les colonels d e la cava
lerie du prince de Hombourg se p la igniren t dans un placet du 24 nov. de ce
que l ’é lecteur et sa su ite encombra ient toute la v ille , ne leur laissant pas

‘

la

moind re place pour y abri ter l eurs chevaux . Cf. J ungfer, Z ur Geschichte

F r ied r ichs von Hamburg , dans les F orschungen sur d eutschen Geschichte,
1886 , p . 338 .



https://www.forgottenbooks.com/join


230 L
’

ALSACE A U xvu
e
S IECLE

Strasbourg‘, favor i sée par l
’agglomérat ion des fou le s rurale s qu i

ave c l eurs troup eaux , c amp a i en t dan s l e s rue s et sur l e s p l ac e s pu
b l ique s , en p l e in h iver ' par l a quan ti té de soldat s d ébandé s ,
malad e s ou b l e s sé s

, qu i venai ent mend i er et même vo l er dan s l e s
rue s

,
emp e stée s p ar l e fum ier des homme s et d es bê te s . M on

Di eu ! que l le m i s ère ! Ah que l e Tout-Pui s sant mett e fin à c e s
mauvai s jour s , amen gémi s sai t l e chroniqueur , naguère encore
s i as suré du suc c è s 2

Qu ’on juge de l emotion qu i s
’empara du quar t i er général des

al l ié s , d éj à suffi samment préoc cupé de c e tte s i tuat ion fâch eu se , quand
lu i parvint souda in la nouve l l e d

’

un danger p lu s pre s sant . Turenne

qu
’

on p ré sumai t d evoir r even ir au pr i nt emp s , du cô té de Sainte
Mar i e -aux-Mine s ou de Savern e

,
fa i sa i t sub i tement son appar i t ion

du c ôté de Bel for t . D é c id é à déb loquer B r i sach , dont la garn i son
é ta i t fa ib l e e t l e s approvi s ionnements trè s rédu i t s , l

’ i l lu s tre généra l
ava i t ré solu de rentrer imméd i at ement en campagne , aprè s avoir
l a i s s é repo ser ses troup e s p endant qu elque s s ema in e s s eu l ement et
app elé à lu i que lque s renfor t s . O c cupant et inqu ié tant par de fau s s e s
attaqu e s , exécu tée s par des corp s d étach é s peu nombreux , les forc e s
a l l i ée s c antonné e s dan s l e s val lée s latéral e s des Vo sge s moyenne s ,
i l réu s s i t à l eur dérob er l a mar ch e de son corp s p ri n c ipal , j u squ

’au
moment Où i l d éboucha dan s l a p la ine d

’

Alsace
,
le 28 déc embre 1674 .

On déc ida d ’ abord de march er à sa rencontre ; i l y eu t quelque s
e scarmouch e s sér i eu s e s en tre un gro s de troup e s impér i a l e s envoyé
ver s Mu lhou se et l a caval er i e de l ’avant -garde frança i s e , mai s l eur
ré su lta t in c er ta in suffit pou r d écourager Bournonvi l l e , qu i fi t ré tro

grad er tou te son armé e sur Colmar ave c une préc ip i tat ion tel l e ,
qu

’un de se s régiments , oub l ié par l
’

é tat-ma jor , fut fai t pr i sonn i er
tout enti er par T urenn e p rè s de Brunnstat t . Le s al l i é s oc cup èrent
a lor s d es pos i t ion s dé fen s ive s a s s ez forte s , à l

’entrée de l a val lé e de
l a Fech t

,
d epu i s T u rckh e im ju squ

’à I ’ l l]
,
mai s ave c un front de

bata i l l e b eau coup trop é tendu pour qu
’ i l s pu s s ent se souten ir réc i

proquement en ca s d ’ a ttaque sub i t e . C ’ e st p ré c i sément c e qu i l eu r
a rr i va ; T urenne , pa r une manœuvre auda c i eu s e , qu

’

on ne p révoyai t

pas de l a part d
’

un ta c ti c i en s i p rudent , pr i t sub i t emen t l
’

offen s ive
,

le 5 j anvi er 1675 , tou rna le flanc d ro i t de l
’ ennem i

,
franch i t la Fech t

1 . Elle y fit de nombreuses v ic times dans les couches supé rieures de la
socié té urbaine ; le prince Em i le , hé ritier de l

‘

é lecteur F réd é ric-Gu i llaume , y
succomba également , malgré tout ce que fi rent les plus savants méd ecins
pour le sauver .

2 . Walter, fol .
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et s ’ empara de T urckh e im ,
i n suffi sammen t oc cupé , Le s lmpér iaux

e s sayèrent en vai n de l ’en d ébu squer ; aprè s une lu t te ac harnée
”

d e

p
lu s i eur s heure s e t d e grand e s p er te s d e p art e t d

’ autre , les Fran

çais s e maintinrent dan s l e s po s i t ions conqu i s e s , et Bournonvi l l e ,
d

’autant p lu s découragé qu
’ i l venai t de rec evo i r l a nouve l l e que l e

b locu s de Br i sach é ta i t rompu , ordonna la r etra i t e dès que l a nu i t
fu t venu e e t la fi t même exé cu ter avec un e te l l e hâte que Fréd ér i c
Gu i l laume ne re çu t la nouve l l e de son d épar t qu

’aprè s que l e géné
ralissime e t s e s troupe s eurent d écamp é d epu i s p lu s i eur s h eure s ‘.

L
’

électeur venai t de rec evo ir d e son côté l a fâc heu se nouve l l e que l e
roi Char l e s X I de Su èd e , l

’

allié de Lou i s X IV
,
s ’apprê ta i t à envah ir

s e s domain es h éréd i ta ire s ; i l n e pouva i t donc songer à guerroyer

p lu s longt emp s en Al sac e , même s
’ i l en ava i t en l e s moyen s et s i

l e s l mpér i aux avai ent été d i spo sé s , pour l eur par t , à y continuer l a
l utte . A u s s i , san s que T urenne fût ob l igé de pour su ivre l e s troup e s
a l l iée s p lu s lo in que Co lmar ,

l eur retra i te
, qu i pour c er ta in s corp s

s e changea en débandade , cont inua san s arrê t , j u sque sou s le c anon
de Strasbourg. Dès l e 10j anvi er 1675

,
l e s débr i s de c e tt e sp l end ide

armée
, qu i avai t exc i té l

’admirat ion des França i s eux-mêmes 2
,

commençai ent à r epas s er l e pont du Rhin , hormi s e t maud i t s par l e s

gen s qu i l e s avai en t l e p lu s chal eureu s ement ac cu e i l l i s . Le pays
e s t ru iné , comme i l n e l

’ a p lu s é té d epu i s c ent an s , écr iva i t un
membre du Con se i l d es T r e i z e , R e isse issen, dan s s e s not e s i nt im es
e t dan s son M émor i a l i l r é sumai t ai n s i

,
trè s iron iquemen t la cam

pagne L
’ É lecteur de Brand ebourg, lu i au s s i , a pa s s e l e pont

ave c hommes
,
mai s i l s n ’ont r i en su fa ire que ru in er les gen s ,

pu i s i l s ont repas sé l e pont E t Walter lu i - fa i t écho de son

mieux I l s n ’

ont r i en fai t que ru iner tou t l e pays de fond en
comb l e

,
à te l po in t qu

’

on n ’a r i e n vu n i entendu d e pare i l dan s
toute s l e s guerr e s du pas sé 5

.

1 . \
’

ous renvoy ons pour le d é ta i l de cette journé e mémorab le et pour
l
‘

exac te connaissance de la manœuvre par laquel le T urenne tourna l ’ai le
d roi te ennemie , aux ouvrages cité s p lus haut, et pour le d ernier point , aux
Observa tions d

’

un offi c ier p r uss ien (Colmar, accompagnées d ‘une
carte . Ces Observa tions sont basé es d'ai l leurs , ainsi que l ’auteu r l

’

avOue

loyalement , sur une é tude manuscri te , conservé e à la bibliothèque d e COI
mar et réd igé e dès 1858 , par un sous - lieutenant français , M . Nieger . E l les
rectifient les donné es erroné es sur cette attaque de flanc contenues dans
Gé rard , P eter, etc .

2 . Voy . les appré ciations d e M . d e Gravel , l
’

envoyé français a Ratis
bonne, qu i vi t d éfiler ces troupes , chez Chopin , Campagne, p . 53.

3. Re isseissen, A ufi eichnungen, p . 104 .

4 . I d . ,
M émor ia l , p . 57 .

5 . Chronique, fol .
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C ’e s t ai n s i que se t ermina c ette expéd i t ion , sur laqu el l e on avai t
tan t comp té dan s l

’

Empire pour porter s e s armes v i c tor i eu s e s

ju squ
’au cœur de l a Lorra in e e t lu i re st i tu er l ’Alsace tou t ent i ère .

T urenne
,
apr è s avoir oc cupé Co lmar . Sch le s tad t e t B en fe ld et ravi

tai l lé Br i sach , renvoya l e gros de son armée de l ’autre côté des
Vosge s e t s e rend i t à Par i s , pour y rec evo ir les fé l i c i tat ion s b i en
mér i té e s de l a cour et de la vi l l e . I l ava i t la i s sé au marqu i s de Van
brun le soi n de r édu ire l e s que lque s p e t i t e s p l ac e s for te s où il re stai t
des garni son s a l l emand e s . C el l e de Dach s te in cap i tu l a l e 30 j anvi er ,
aprè s une v io l en te canonnad e , e t la rumeur pub l ique attr ibua la pr i s e
s i rap id e de l a v i e i l l e c i tad e l l e ép i s copal e à l a trah i son . Ses mur s

,

épa i s de s ep t p i ed s , furent d é tru i ts par l a mi ne Stra sbourg s
’

é ta i t
h âté de rentrer dan s la neutral i té , si imprud emment abandonné e

quelque s mo i s auparavant , et de s e ré conc i l i er ave c T urenne , qu i par
l e ttre , d atée de Guémar ,

l e 19 j anvi er 1675 ,
lu i prometta i t de fa ire

respec ter par s e s troupe s l e t err i toire de l a Répub l iqu e I l l e pou
vai t d ’au tant p lu s ai sément , que l e ro i , dé s ireux de port er l a guerre
sur l a r ive d ro i t e du Rhin , e t d

’avo ir à c e t effet l e s main s l ibre s sur
l a r i ve gau ch e , s e montrai t tou t prê t à r enouer avec la vi l l e les re la
t ion s d ip lomatique s , s i bru squement interrompu e s par l

’expu l s ion
de F rischmann. Le Magi s trat qu i , vers la fin d e dé c embre encor e

,

ava i t dé c l aré c atégor iquement à c e d erni er qu
’

on ne vou la i t po i n t
de lui

,
n i offic i e l l ement

,
n i offic ieusement reçu t de la façon la p l u s

empre s sée le nouveau ré s id ent
,
F rémont - d

’

Ablancourt
, qu i vena i t

l
’

assurer
,
en parol e s b i e n s ent i e s , que tou t c e qu i s

’

é ta i t pas sé é ta i t
oub l ié C e fut l e tour de l ’ empereur e t des É tat s de l

’

Empire

de s
’

irriter de cet abandon , trop fac i l ement cons en t i , s e lon eux , et

quand l
’avoca t général d e l a Répub l iqu e , l e D'Stoe s s er , fut envoyé

à Ratisbonne pour y exp l iquer par des arguments p lu s ou moi n s

p lau s ib l e s ce c hangement de front inattendu , l e nouveau généralis
sime impér i a l M ontecucu li , qu

’ i l rencontra sur son ch emin
,
lu i

1 . On racontait à S trasbourgque le commandant Haugwitz avait é té traî
treusement assassiné pendant le bombardement par son second , le Vénitien
Contareni ; ce qu i est certa in, c ’est que celu i- ci , venu a S trasbourg le l end e
main de la capi tulation , s

’

y suicida dans la nui t à l’auberge du Cerf, et que
le M agistrat fit condu ire son cadavre en lieu non consacré , par l

’

équarrisseur,

et versa la somme d ’argent considé rable qui se trouva d ans ses bagages à
d iverses fondations pieuses . Walter, fol . 287 .

2 . K entzinger , D ocuments , 11 , p . 194 .

3 . D assman seinerwed er cogni to noch incogni to allhier verlange . » X I I I ,
12 décembre 1674 .

4 . Reisseissen, M émor ia l , p . 58 .
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venir à Stra sbourg une l e ttre de l
’ emper eu r Léopold , qu i b lâmai t

sévèremen t la n eutral i té de l a Répub l iqu e ‘. Les Con se i l s r épond i
rent , l e 9 août , qu

’ i l s c royai ent avo ir mér i té des é loge s e t non d es
reproche s , pour s

’ ê tre ren fermé s
,
v i s—à-vi s de l a Franc e

,
dan s un

sys tème de ré s erve qu i l e s exposa i t à beau coup d e d é sagrément s
mai s effrayé s d e l eur fa ib l e s s e

,
cra ignant l e gén éra l impér i a l tout

prè s d
’ eux , p lu s que l e général frança i s p lu s é loigné , i l s con s ent i

rent a ouvr ir l e pas sage au prem i er et l e s l mp ér i aux s e r épand i
rent tou t autour de l a v i l l e , ré comp en sant c et ac t e d e faib l e s s e en
ravageant l e p ays et en détrm sant les réco l t e s sur p i ed ,

au mépr i s
de l a paro l e donné e L e s troup e s de M . de Lorge s , trop peu nom
breuses pour oppos er un e ré s i s tanc e effi cac e à M ontecuculi

,
se r et iré

rent en core p l u s au Sud et pr irent pos i t ion derr i èr e l e L andgra ben,

de Châtenois à attendant av ec impat i enc e l e s r en for t s que de
vai t l eu r amene r Condé

,
rapp e lé en tout e hâte de Chant i l ly , pour

faire vo ir en core une foi s aux lmp ér i aux l e va inqueur de Nord lingu e
et d e Fr ibourg5 Entre t emp s , l e s lmpér i aux oc cupai ent Mo l sh e im

,

Mutz ig,
Ob ernai

,
Rosh eim et mettaient le 5 1ege d evant Hagu enau ,

qu
’ i l s bombardèr ent s an s su c c è s . Un mouvement offen s i f

,
fai t par

Cond é ver s la fin d ’août
,
engagea M ontecucu li à s e por ter à sa ren

contre
,
mai s au cun d es d eux ch amp ion s n e s emb la i t vou loir r i squ er

s e s laur i er s dan s une aventure nouve l l e ; tou t s e borna entre l e s
d eux armée s à des e scarmouch e s san s grav i té autour deWolfisheim

,

Lingo l sh e im e t autre s loca l i té s voi s i n e s d e -Stra sbourg, p endant que

généraux et d ip lomate s e s sayai en t , de par t et d
’autre , d

’ i nfluenc er en
l eur faveur l ’att i tud e de c e tte v i l l e e t , par l eur s d emande s contradic
foire s , metta i en t l e Magi s trat d an s l

’ embarra s l e p l u s crue l “. Le gé
néral de Leopo ld I er e s saya en su i te de s ’ emp ar er de Saverne , qu i
ré s i s ta énergiqu ement (13_

s ep tembre pu i s i l qu i tta sub i t em ent
l
’

Alsace , afin de s e rendre dan s l e Palat inat , où les ordre s de Vi enne
l
’

envoyaient pou r organ i s er l e s i ège de Ph i l ip sbourg.

1 . La le ttre é tait du 17 ju il let 1675 .

2 . Kentzinger, I I , p . 211 .

3 . Cette fois- c i c ’est bien certainement la peur et non pas l’agitation du

parti national allemand comme l e d it M . Lumkemann (Op . c i t . , p . qui

d é term ina la volte- face nouvelle du M agistrat . La campagne d e 1674 -75

avait singulièrement ca lmé les sympathies pour les lmpériaux .

4 . Halten durchaus ke ine parolle , d it Walter, fol .
5 . M émoires de d eu x: voyages en A lsa ce, p . 46 . L

’auteur y donne une des
cription très curi euse d e ce camp d e Chatenois , et des fêtes que , malgré les
malad ies, offi cie rs et soldats organ isa ient dans leurs baraques, ombragé es de
sapins verts coupés d ans les forêts voisines.

6 . Reisseissen, M émor ia l , p . 616 2 .
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Condé , de son côté , fai sai t travai l l er ave c toute la hâte p os s ib l e
aux fort ificat ions de Sch le stad t e t de Haguenau , e t , d e son camp
de Châtenois ,

envoyai t d es par t i s de c aval er i e cour ir l e pays , en
même temp s qu

’

on lu i p répara i t , pr è s de Marcko l sh e im , un pont d e
bateaux qu i lu i perm i t de franch ir l e Rh in au prem i er s ignal . La
venu e de l ’h iver arrê ta de par t e t d

’autre l e s opération s ac t ive s ,
qu

’

on aura i t p en sé d evo ir ê tre p lu s d éc i s ive s , alor s que d eux r ivaux ,
s i d igne s l

’un de l ’autre , oc cupa i ent la sc èn e . Le ré su l tat l e p lu s
ne t d e c e tt e se cond e année de guerre fut donc pour l

’

Alsace un
surcroî t de souffranc e s , san s aucun profi t, même pas sager ; une
fou l e de vi l lage s furen t ru iné s ou s

’

endettèrent d e l a façon la p lus
lamentab l e , pour payer l e s contr ibu tion s dont i l s é ta i en t frappé s 1

Même d an s l e s endro i t s qu i n
’ava i ent pas été d ire ctement att e i nt s

par l e fl éau de l a guerre , l a m i s ère é ta i t grand e . Le s s eu l s pas sage s
des troup e s avai ent dép eup lé Sainte -Mar i e - aux-Mine s à tel po in t que
l e t i er s des mai sons y é ta i t i nhab i té ’ . Et, p er sp ec tiv e lugubre , on
ava i t la c ert i tud e ab solu e que ,

durant la campagn e prochaine , la
s i tuat ion ne changera i t guèr e .

En effet
,
l e pr intemp s venu l e maréchal de Luxembourg v int

prendre l e command ement de l armée de Condé , l e duc Char l e s de
Lorrain e remp l aça M ontecucu li

,
mai s i l n ’y eut aucun e ac t ion de

gu erre dé c i s iv e , e t par su i te tout l e poid s des contr ibution s et d e
l ’ entreti en des troupe s continua à p es er d irec tement sur l e s com
mune s d ’

Alsace“. Ce ne furen t que promenad e s m i l i ta ire s à traver s
l e pays , dé terminé e s pr i nc ipa lemen t par l e s phas e s d iver s e s du
s i ège de Ph i l ip sbourg,

vivement pou s sé par l e s l mp ér i aux , dont
p lu s i eur s corp s , entré s dan s notre prov inc e , avai ent pour mi s s ion
d

’

occup er l e duc de Luxembourg et d
’ emp ê cher a in s i la d é l ivranc e

de la for tere s s e . Dans l e s p remi er s jour s de j u in , i l y eu t d es ren

contre s as s ez sér i eu se s aux env irons de Saverne‘; ne réu s s i s sant

1 . Pour les pay er , toute une série de locali té s du comté de Hanau , Bru
math, M ittelhausen ,Wahlenheim , K rau tweiler, etc . furent ob ligé es d e met

tre engage les cloches de leurs églises . K iefe r, Ba lbronn, p . 66 . Au com

m encement de l
‘anné e 1676 , le consei ll er d e régence de Bouxw i l ler ,

Varnbü ler, é crivai t au bail li d e Westhofîen que , d epuis d eux ans . tou t son
bai l liage n

‘avai t pas fourni un hard aux caisses d e la S eigneuri e . I bid . ,

p . 67
,

2 . E tat des dommages et pertes éprouvé es par les hab itants de S a inte- M a

rie- aux - M ines par su ite des passages d e troupes en 1675 - 1676 . A .H .A .

E . 2056 .

3 . P lusieurs vi l lages qu i se refusèrent à payer, ou ne réussirent pas a le
fai re , furent li vré s aux flammes . Walter, fol . 296 b.

4 . On en trouve le ré ci t an imé dans une lettre ‘

a un ami de Paris , d até e
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pas à tourner l
’armée frança i s e , ado s sé e à la montagne , l e s ennemi s

march ent ver s Strasbourg, arrach ent au Magi s trat la p ermi s s ion de

pas s er l e pont du Rh in et l
’

amènent à ac c ep t er l e concou r s éventue l
des troupe s brunsvv ickoises pour l e c a s où l e s França i s attaque
ra i ent l e s for t s sur la r iv e du fl euve‘. Luxembourg s

’

é tan t rep l ié
sur l a Hau te—Al sac e et sur B r i sach , l e s l mpér i aux l e su ivirent ,
quand Phi l ip sbourg eu t été final ement ob l igé d e cap i tu l er aprè s
une br i l lan te dé fen s e‘, en sep tembr e 16 76 , et l e s contrée s l im i
trophes du Rhin supér i eur eurent alor s , à l eur tour , b eaucoup à
souffr ir“.

Mai s l a mi s ère fut p lu s grand e encore et p lu s général e en 16 77 .

L ’appar i t ion continu e l l e des armée s ennemi e s dan s l e s p la i nes d
’

Al

sace ,
la d ifficu l té d ’

en d éfendre l e s p lac e s forte s , c e l l e s de la Ba s s e
Al sac e sur tout , contre l eur s attaque s ré i térée s , furent pour beau
coup ,

i l fau t le croire
,

dans l e s ordre s , donné s par Louvo i s ,
de dé tru ire d ’avance un c er ta i n nombre de loca l i té s qu i n

’avai ent
r i en commi s pour ê tre tra i té e s d

’une s i t err ib l e man i ère . La d es
truction à peu prè s comp l è te de Haguenau , dont l

’ant ique burg,

bât i par F rédér i c Barb erou s s e , fut dé tru i t par l a sap e , e t dont les
mai son s furen t inc end iée s par ordre supér i eur ‘; l e sor t nonmo in s
crue l de Wiss embourg, qu i fut éga lement l ivré aux fl ammes , cau
sèrent une v io l ente ind ignat ion par tout le. pays . Le nom du chef de

par ti san s La B ros s e , chargé de c ette répugnante be sogne , e s t
re s té tr i s t ement c é l èbre p endant d eux s i èc l e s en Al sac e , j u squ

’à
c e qu e l e souven ir p l u s ré c ent d

’

incend ies p lu s crue l s en ai t effacé
le souven ir". Saverne et Bouxw i l l er ,

mo i n s malh eureux , furent

pr ivé s de l eur s v i eux mur s d
’ enc e inte e t de l e urs for t ifica tion s

du camp de S aint—J eau- des-Choux, et pub lié e par la Revue d
’

A lsa ce, 1856 ,

p . 470.

1 . Walter, fol .
2 . Ce siège est raconté fort en d é tail dans l'ouvrage de M . Nopp , Ge

schichte der S ta d t und ehema ligen Reichsf estungPhi l ippsburg(S pire ,
p . 178 - 214 .

3 . L
’auteur des M émoires de d eum voyages en A lsa ce a d épeint l ’aspect

mé lancolique des vi l lages et vi llettes d e la H aute—A lsace , qu ’i l parcourut peu
après, e t qu ’i l trouva d é serts , parsemé s d e charognes , d ’an imaux brû lé s ou
crevé s ; quelques cha ts presque sauvages en é taient les un iques habi tants
lP
4 . Cette d estruction eu t li eu le 10 février 1676 . Voy . pour les d é tai ls

l
’

H istoi re d e Haguena u , de M . le chanoine Guerber , p . 314 - 317 .

5 . D er M ordbrenner La Brosse ; c ’est le seu l nom sous lequel les ebro
n iqueurs alsaciens contemporains connaissent cet adversaire énergique et
crue l , p . 229 .
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nément l e Rh in , s
’

emparait de Fr ibourgenBr isgau , l e 16 novembre
Pendant c e s op érat ion s mi l i ta ire s , l a v i l l e d e Strasbourg

avai t sub i de nouveau l e tr i s t e sor t d ’ ê tre égal ement mi s e à contr i
bution par l e s d eux b e l l igérant s ; on avai t p i l lé s e s v i l l age s , en l evé
l e s p rovi s ions d e céréal e s ac cumu lée s dan s s es bai l l iage s ruraux .

Aus s i l e s é lément s , favorab l e s à l a c au s e imp ér i a l e , l a i s san t prédo
miner l eur s pa s s ion s , pou s sai ent - i l s v ivement à l a rup ture défini
t ive d ’une n eu tral i té qu i n

’

é ta i t p lu s , au fond , qu
’un mot vid e de

s en s L e s p l u s ra i sonnab l e s parmi l e s gouvernant s , dont R eisse is

s en , alor s ammeistre en régen c e pour la prem 1ere fo i s , dé c lara i en t

par contr e qu
’ i l va la i t encor e mi l l e foi s m i eux vo ir l e s c ampagne s

p i l lée s , du s s ent- e l l e s m ême ê tr e ent i èremen t ru inée s , s i t e l l e é ta i t
la volonté de D i eu

, que de r enonc er à c e tt e n eu tral i té dont l ’ abandon
marquera i t l

’h eure de l a ruin e ab solu e et comp l èt e de la R épu
blique . Mai s i l ajou ta i t tr i s tement Sed non omnes c ap iunt hoc

On e s saya i t de c almer l a bourgeo i s i e par d es sér i e s de s ermon s de

pén i t enc e et par des j eûn e s sol enn el s et l e s généraux ennemi s par
des amb as sad e s repé tées L e s malh eureux synd i c s e t s ecré ta ire s
d

’

É tat d es vi l l e s d ’

Alsace pur ent acquér ir , duran t ces campagne s ,
un e rare exp ér i enc e dan s l

’ art d e tourner des comp l im ent s à l
’ ad re s s e

d
’

adversaires acharné s ; heureux quand i l s n
’ava i ent mal p l acé q ue

l eur s paro l e s Strasbourg s
’

adressa m ême aux Canton s he lvé t iqu e s ,
réun i s à l a d i è t e de Bad e

, pour sol l i c i t er l eur i nt ervention mai s
tout e s c e s d émarch e s ne d evai ent pas épargner à l a vi l l e de nou
veaux d éboire s à l ’ouver tu re de l a campagne de 1678 .

1 . Les lettres du résid ent français à S trasbourg, M . D upré , d e septembre
à octobre 1677 , pub lié es par Kentzinger (I I , p . 249 montrent b ien la co

lère croissante d e la population en même temps que le mépris hauta in
du di p lomate pour « les gens d ’

icy
2 . L

’empereur qu i venait de faire verser à l ’envoyé de S trasbourg à
Vi enne , au D r S toesser

,
une somme de florins, attenda it naturel le

men t en é change une action plus prononcé e en sa faveur .

3. R eisseissen, M émor ia l , p . 68 .

4 . I d . , i bid .
, p . 69—70.

5 . Le secré taire Güntzer est envoyé à Benfeld , pour fé li citer M ontclar d u
succès d es armes royales , pu is a Ingwi l ler auprès d e Créqu i (X I I I , 5 sept .

Pu is trois d é légués du Conse il von t porter les hommages d e la v i lle au
d uc de Lorraine , le 29 sept . (X I I I , 10 oct .

Quelques jours p lus tard ,
envoi simultané d e nouveaux comp l iments à Créqu i e t au géné ral issime
impé rial (X I I I , 24 octobre
6 . I l y eut des inc id en ts p resque bu rlesques ; en 1678 , le M agistrat de

Landau fit acheter une aigu ière en argent massi f (ein la vor m i t giess /xa nnen)
pou r l ’ofI rir au duc de Lorra ine , ma is celu i — c i s‘é tant m is en re tra ite , les
conse il l ers d e cette vi ll e jugèren t p lus p rud ent d e l ‘oll rir à M . de M ontc lar ,
en 1679 . (Lehmann , Geschichte con La nd a u , p .

7 . R eisseissen. M émor ia l
, p . 70.
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Le nouveau ré s ident frança i s à Strasbourg,
M . de La Loubère

,

futur ambas sad eur à Siam et p lu s tard encor e membre de
’

l
’

Aca

démie françai s e , d emanda i t au Magi s trat une neutral i té ab solu e,
démontr ée par l e re fu s de tout e fourni ture d e vivre s e t de fourrage s
aux lmpér i aux ; l

’

ammeistre Domin iqu e D i etr i c h lu i ayant fa i t
remarqu er , qu

’en défini t ive , Stra sbourg,
Etat de l

’

Emp ire , ne

pouvai t refu ser ab solument toute obé i s s anc e à l ’emp er eur , l e rési
dent r ipos ta C ’e s t pré c i sément de c e que vou s agi s s i e z en État
de l

’

Empire que j e me p la i n s ‘. Et dan s son d i s cour s d ’

apparat ,

prononcé que lqu e s jour s p lu s tard d evan t l e s Con se i l s ras s emb lé s , i l
l eur avai t “ fa i t entendre c e s paro l e s s ignifi cat ive s : Toute s les
fo i s que vou s vou s montrez un peu par t i aux pour les ennemi s du
Roy,

vou s b l e s sé s l e Roy. et c ’ e s t une chos e p eu t—être a s s ez d é l i cat e
de sEvoir au j u ste ju squ

’à que l po i n t i l voudra sou ffr ir d
’ e stre

b l e s sé ‘. Créqui s e chargea d e tradu ire c e s av ert i s s ement s en un
langage p lu s fac i l e encore à comprendre . Le s d eux armé e s se
trouvai en t ver s la fin de j u i l l e t sur l a r ive dro i te du Rhin , prè s d e
l ’ embouchure de l a Kin z ig,

tout prè s de Stra sbourg; l e maré chal
réc lama l e l ibre pa s sage sur l e pont de l a v i l l e , et sur l e r efu s

,

prévu d
’a i l l eur s , du Magi s trat , i l ordonna d

’a ttaqu er de vive forc e
l e s retranchements s trasbourgeo i s d e Kehl , qu i couvra i ent la tê te du
pont , l e 2 7 j u i l l e t 1678 . Les merc enaire s su i sse s

, pas p lu s que l e s
bourgeo i s d e gard e , ne purent résister à l a p l u i e d e p roj e c t i l e s qu i
couvra i ent l e s d eux for t s e t les évacu èren t pré c ip i tamment au
moment du s econd a s sau t ‘.

Quelque s semain e s auparavant , l
’

op in ion pub l ique dan s la v i l l e
n ’aurai t pas été défavorab l e à un e entente ave c la Franc e , car La
Loubère é cr iva i t à Louvo i s

,
l e 23 j u in

,
en exagérant qu e lqu e peu

la not e op t im i s te La popu lation dit qu
’ i l e s t temp s de rapprendre

l e s Comp l iments d e la langue fr anca ise e t que lor squ e compère Lou i s
sera ammeister tou t ira b i en mi eux qu

’ i l ne va . J ’a i trouvé des
ar t i san s qu i ont osé me d ire qu

’ i l s voud roient que la v i l l e fû t au

1 . La Loubère a Pomponne , 7 avril 1678 . Legre lle , p . 382 .

2 . Kentzinger, I I , p . 260.

3. Reisseissen, qu i assistait à. la bagarre comme colonel d e la m i l ice bour
geoise et qu i eut quelque peine à. franchir le pont , démoli immédiatement
après , affi rme que la défense fut peu bril lante (M émor ia l , p . 73 I l existe
une p laquette , pub l ié e en al lemand et en français sur la prise d es forts d e
K ehl par Créqu i , qu i a é té reprodui te en grand e partie par le M er cure

ga lant d
’aoû t 1678 , p . 283 325 . Le numéro précé dent de jui ll et (p . 64 ) ren

ferme un logogriphe sur le mot champ ignon dont la solution en vers fut
écrite sur le dos d

’

un tambour, au camp pré s du pont de S trasbourg
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Roy
‘

. Maintenan t l emotion cau sée par l
’a ttaque inop iné e de

Créqu i , l e s p er te s sub i e s , l e dé s ir de s e venger , l a cra inte de vo ir
l a v i l l e e l l e—même a s s i égée , firent évolu er l e s e spr i t s dan s un sen s
contraire . Tou t en négoc i ant ave c Créqu i une d emand e de dédom
magements que l e marécha l ac c ep ta i t d

’a i l l eur s en p r i n c ip e , l e
Magi s trat adres sa i t une d emand e de s ecour s au duc de Lorrain e ,
qu i s

’

empressa it d
’ envoyer à la vi l l e l e s co lone l s P i c colomi n i e t

Mercy , ave c p romes se d
’une garni son suffi sante . C e s troup e s

arr iv èren t dans l e s premi er s jour s d
’aoû t e t lei -de s su s la Répub l iqu e

s e dé c lara pour l
’ emp ereur , à l a cond i t ion que l e s Con se i l s s era i en t

l ibre s d e fa ire par t ir l e s garnisaires quand bon l eur s emb l era i t e t

qu
’ i l s en aurai en t l e commandement supér i eur . Créqu i répond i t

en s
’

emparant égal ement des r edoute s strasbourgeoises s i tuée s sur
l a r ive gau ch e du Rhin , e t Char l e s d e Lorra in e profi ta de l

’

émoi

cau sé par c e nouveau fa i t d e gu err e pour augmenter l e corp s de
troup e s , étab l i d an s la v i l l e , j u squ

’au ch iffre de homme s ’ .

N éanmo in s , l e Magi s trat continuai t touj our s l e s négoc iat ion s ave c
Créqu i , craignan t non san s rai son l e courroux du roi . Mai s fina
l emen t la nouve l l e arr ivan t de Vi enne que l

’

Espagne ,
l
’

Angleterre

e t l e s Pays—Bas al la i en t t enter un sér ieux effor t contre Lou i s X IV
,

et l ’envo i de tha l er s d e nouveaux sub s id e s vinren t r enfor c er
l e s ent iment un peu vac i l lant des d evo ir s à r emp l ir vi s- à—vi s de
l
’

Emp ire ,
et l e 18 aoû t 1678 une proc lamation d es Con se i l s apprenai t

aux hab i tan ts que l e gouvernement s
’

é ta i t prononcé pour une al l i anc e
ouver te ave c Léopo ld “. Créqu i , dont l e quar ti er général é ta i t alor s
à Obermod ern

,
fi t affic her l e 25 août d an s tou te s l e s local i té s de l a

Bas s e-Al sac e un M anifeste contre Strasbourg, qu i dé fendai t , sou s

p e in e de mort , tout rapport ave c la vi l l e ennemi e et prononçai t la
confi scat ion de s e s b i en s ‘. De s e s carmouche s inc e s sante s euren t
l i eu , duran t l e s mo i s su ivant s , pr e squ e aux porte s de l a v i l l e ; l e
Neuhof et la Hohwar t , s i tué s dan s sa ban l i eu e , furent inc end ié s par
des parti s frança i s e t , de l a redoute du Péage , un boul e t de canon

1 . Legrelle , Louis X I V et S tra sbourg, p . 525 . J e ne puis croire que le
nombre d ’artisans stra sbourgeois , capab les de faire des aveux aussi pé ri l leux
a un d iplomate é tranger, ait é té bien considérab le , é tant donné la situation
de la R épubl ique a ce moment précis .

2 . Pour les d é ta i ls , voy . le M émor ia l d e l
’

amme istre Reisseissen, p . 74-78 .

3. Reisseissen a résumé (p . 77 ) tous les arguments alle rationes pro et
contra produ its d ans les séances d es 14 et 15 aoû t, pour e t contre
cette grave d é cision .

4 . La vi l le fit ré imprimer le man ifeste de Créqui avec une ré futation
(Kurtze j edoch grund liche Wid er legung, datée des 21—31 août , dans
laquelle elle exposait et justifiait sa manière d ’agir .
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de Franc e n e r i squai t plus de rencontrer de contrad i c teu rs
,
au

mo in s en Al sac e , dan s l
’ i nt erpré ta tion qu

’ e l l e ava i t toujour s donné e
au tra i té de Mun ster . LaîD écapole , dont l e s c i té s é ta i en t p art i e l l e
ment rédu i te s en c endre s , n

’avai t p l u s qu
’

à acc ep t er c e qu
’ i l p la ira i t

à songrand - bai l l i d ’

ordonner à son égard . Un seu l E tat de l ’Alsace
pouva i t songer encore à invoquer s a s i tuat ion léga l e d

’ É tat de l ’Em

p ire ; l a p et i t e Répub l iqu e de Strasbourg ava i t é té protégée une fo i s
encore

,
dan s c et te longu e lutt e , par s e s fort ifi cat ions e t par son voi

sinage de l a front i ère , mai s e l l e é tai t à bout de forc e s et s e s entai t à
l a merc i d ’une attaqu e , d éj à fac i l e , et c erta in ement méd i tée dès
lor s En même temp s que l e Magi s tra t envoya i t l e synd i c Chr i s
tophe Guntz er à Par i s , pour fé l i c i ter l e ro i sur l a pa ix de Nimègue
i l fa i sa i t par t ir en se cre t l

’

avocat-géné ral B ind er pour Vi enne , afin
d

’

y so l l i c i ter des s e cou r s en argent e t en soldat s , pour l e ca s Où
c e tte agre s s ion s e p rodu ira i t à l

’

improv iste
‘

. Mai s Strasbourg au s s i
é ta i t év id emment condamné à subir b i entô t l a loi commune . Malgre
l e s réc lamation s a s s e z t imide s des commi s sa ir e s impér i aux , l e s

p lén ipot en ti a ir e s françai s avai ent catégor iquement r efu sé d
’ i n sérer au

tra i té que lque p aragraph e ré s ervant “ son i ndép endanc e sécu laire .

Aucun des trente - s ix art i c l e s de l ’accord du 5 févr i er 1679 ne pro
nonçait même l e nom de l

’

Alsace . L ’ i n terpré ta t ion donné e j ad i s au
tra i té de Munster par l e s Et at s de l

’

Empire avai t au s s i peu changé
sans dou te que c e l l e de l a Franc e ‘, mai s e l l e p erda i t i nfiniment
de sa val eur

,
aprè s qu

’un e longu e guerre n
’ avai t pas réu s s i à la tra

duire d an s la prat iqu e .

Quant à Lou i s X IV
,
i l n’

a ttendait c erta inemen t que l e calme
sur l e s fronti ère s pour mettre à exécu t ion tou t un en s emb l e de me

1 . Le 21 septembre 1678 , Louvois écriva it à Créqu i J e vous d irai que
le R oi persiste à ne vouloir point que vous attaqu iez S trasbourg cette ca m

pagne (Legrel le , p . On voi t que ce n‘é tait qu ’une question de temps
pour le m ini stre qui préfé rai t continuer encore un peu le j eu du chat et
de la souris le mot , absolument exact . est d e M . Legrelle , avant de
s ’emparer d ‘une proie qu i ne pouvai t plus lui échapper.

2 . A rchives mun ic ipales de S trasbourg, A . A . 1365.

3. Reisseissen, M émor ia l , p . 89 . A ussi Bind er fut- i l poursu ivi par la colère
de Louvois ; on lu i fit comprendre que s

’

il ne changea it pas d
‘

opinions , i l s’

en

trouverait mal . « M an ha t ihm
, d i t son biographe , von einer Retira de a uf d ie

F estungQu incp ercu ra ntin,
in d enen a eusserstcn S ee/:usten Bretagne ,

a ngef a ngen su sp rer:hen.
IR eisseissen, p . I l se le tint pour di t et qu itta

le serv ice de la v i l le pou r celu i de F rancfort . (X I I I , 1 4 sept .
4 . La d écision d u 10 février 1 680, et la longue d éduction ad ressée en leur

nom , d e Ratisbonne , le 27 ju il let 1680, le prouvent jusqu‘à l ’év id ence . Voy .

A . F ritsch , A dnotamenta a d pa c ifica tionem Noviomagvnsem , F rancofurti ,

1697 , p . 72 -78 , et p . 110—117 .
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sure s rad icales ,destinées à br i s er l e s ve l l é i té s de ré s i s tan c e qu I l pou
va i t r en contrer encor e en Al sac e . Le duc de M azar in

,
ce grand -bai l l i

r id i cu l e dont Cond é d énonçai t naguère l
’incapac i té et l e manqu e de

pre stige , du t donner s a d émi s s ion , tout au mo in s t emporaire
‘
, et i l

fut r emp lacé par Jos eph de Pont s , baron de Montc lar , commandan t

pour l e roi dan s la Hau t e e t Ba s s e—Alsac e , mi l i ta ire énergiqu e e t n e
conna i s san t que sa cons igne . Celu 1—c1 v 1nt prendre pos s e s s ion de sa
charge dan s l e s d i fférent e s vi l l e s de l a D écapole , au courant du
moi s de s ep tembr e 1679 ; comme le Magi s tra t de Colmar e s sayai t
une d ern i èr e ré s i stan c e , en a lléguan t qu

’ i l n ’é ta i t pas encore dé l ié
de s e s s erment s de fidé l i té par l

’ emp ereur , Montc lar fi t avan cer

que lque s bata i l lon s de troup e s e t m enaça de l e s é tab l ir comme gar
nisaire s dan s l a v i l l e ; c e la suffi t pour fa ir e évanou i r tou te oppo
sition u l tér i eure . Le s v illes j urèrent d

’

ê tre fid èl e s à Sa Maj e sté T rè s
Chré t i enne

,
l eur grac i eux s e igneu r e t souvera in prot e c t eur , de re

connaî tre Son Exc e l l enc e l e baron de Mon tc lar pour l eur grand
ba i l l i légi t ime , et de lu i obé ir en tou te s chos e s l i c i t e s e t due s 2 . A
ce s cond i t ion s l e nouveau d ign i ta ire l eur confirma l eur s an c i en s
dro i t s e t pr iv i l ège s , qu i d é sormai s n e pouvai ent p lu s offu squ er
p er sonne .

Au moi s d e novembre de l a même année 1679 , l e Con se i l supér i eur
de Br i s ach , raba i s sé jad i s au rang de sou s -ordre du Par l ement
de Metz

,
rentrai t dan s son i ndépendanc e pr im i t ive comme cour

suprême , san s re c evo ir toute foi s l e nom de par l ement s . On al légua i t

pour c e changement des ra i son s d ’

ordre pratique , qu i ne lai s sa i en t

pas d
’ ê tre fondée s

,
mai s qu i l

’avai en t été de tou t t emp s le vra i
mot i f, c

’

é ta i t qu
’

on al la i t avo ir be so in de qu e lque s arrê ts souve
rain s

, qu i s era i ent en même temp s de préc i eux servi c e s‘. Louvo i s
é tai t venu en per sonne , dans l e cours de l

’

é té , i n sp ec ter les p l ac e s
forte s de l ’Alsace , donner des ordre s pour l eur exten s ion , et sur
tout déc id er l a cons truct ion des fortificat ions de Huningue , qu i
d evai ent empêch er l e s troup e s a l l emande s d e p éné trer dorénavant
dan s l e pays , l e long des fronti ère s h elvé t iqu e s . I l déc lara catégo
r iquement aux envoyé s de Stra sbourg,

venu s à Schl e s tad t pour l e

1 . I l est probab le qu ’

on lu i promi t d ès lors son retour en charge en des
temps plus calmes , comme cela arriva en 1691 .

2 . S erment de Landau , des 16—26 sept . 1679 , dans F ritsch , Op . c i t. , p . 70.

La formule étai t partout la même .
3. Voy . l

’

A dmini stration de la justice , a u livre I I I .

4 . Le Consei l fu t ré installé par une pompeuse harangue de l ’avocat général
F rançois F avier, le 22 d écembre 1679 . (Ordonna nces d

’

A lsa ee,
'I , p .
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comp l imenter , que l e s troup e s fran çai s e s n e qu i tt era i ent l e terr i
toire de la v i l l e que lorsqu e l e s d erni er s l mpér i aux l

’aura i ent qu i tté
à l eur tour‘, et chargea l e nouveau r é s id ent

,
J ean F rischmann,

j eun e
,
de surve i l l er ac t ivement la condu i t e de laR épublique”. C elu i

c i put con stater en effet , non s eu l emen t l e d épar t d es ennemi s ,
mai s encore l e renvo i de l a p lupart des compagni e s su i s s e s , que l e
Magi s trat n e sava i t p lu s commen t payer . La d emande

,
fa i te un peu

p l u s tard , par l e nouveau gouverneur d e l a provinc e , de ras er
l e s for t ificat ion s prè s du pont du Rhin“, ach evai t d

’a s surer l ’impu is
sanc e m i l i ta ire de Strasbourg, dont la conqueste s eu l e , a in s i que
l ’ava i t dit Condé , en 1675 , p eu t asseurer l

’

Alsace e t l ’empescher de
tomb er à la longu e entre l e s main s de l ’ ennemi .
I l n ’y avai t donc p l u s d

’

oppo s i t ion matér i e l l e à cra indre nu l l e

par t ; au s s i la j u sti c e du roi s e mi t- e l l e ré sol ument à l ’œuvre .

Dans la s e conde mo i t i é du mo i s de janv i er 1680
,
toute une sér i e

de s e igneur s e t de v i l l e s de l a Bas s e —Al sac e , d é ten teur s de fi e fs
re l evant de l a préfec tur e d e Hagu enau , de l a prévôté de V Vissem
bourg, etc .

,
é tai en t c i té s pour ju st ifier d e l eur s t i tre s féodaux e t

pour prê ter hommage au roi
,
comme ' souverain de toute l ’Alsace ;

c ’é ta i en t l e margrave de Bad e , le duc de Deux- Pont s , l e comte p ala
t i n de Veldence

,
l e s baron s de Fl ecken ste in et de Si ckingen , l e

comte de Linange e t d
’autre s encor e . L es uns e s sayèren t de faire

p l aid er l eur s dro i t s , les au tre s d emand èren t un dé l a i pour préparer
l eur d éfen s e ; d

’autre s encore re fusèrent de reconnaî tre la j uridic
t ion de l a cour de Br i sach . L

’

avocat-généra l é tab l i t d evan t c ette d er
nière

,
à grand ren for t d ’un e érud i t ion

, parfo i s suj e tte à cau t ion ,
alor s que l e dro i t de conqu ête aura i t suffi , que tou te s l e s v i l l e s ,
bourgs e t v i l lage s s i tué s d an s la Bas s e -Alsac e é ta i en t de souverai

neté royal e e t que les d é t enteur s e t pos s e s s eur s d eva i en t s
’ en dé

s i s ter e t en qu i t ter l a pos s e s s ion au roi‘. Le Con s e i l
, par son arrê t

du 22 mar s 1680, d éc lara c e tte souvera in e té cons tante , malgré l e s
fai t s de po s s e s s ion immémor i al e e t de p l u s i eur s s i èc l e s , al légué s

par au cun s des dé fend eur s enjoigni t aux hab i tant s des d i t s l i eux
de reconnaî tre l e ro i pour l eur s eu l souverain e t monarque , e t l eur
ordonna de prê t er i n c e s sammen t à Lou i s X IV le s erment de fidé

1 . Reisseissen, M émor ia l , p . 88 .

2 . V oy . sur ce personnage vani teux et dont les pré tentions amenèrent ,
dès son arrivé e , d es confl its d ésagré abl es dans la soc iété strasbour

geoise , mes notes à R e isseissen lp . d
’après les procès- verbaux du Consei l

d es X I I I .

3. X I I I , 10 janvier 1680.

4.Ordonnances d
’

A lsa ee, I , p . 85 .
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tendant de La Grange , pour ob t en ir au mo in s un sur s i s . C e derni er
vin t en p er sonne surve i l l er l a m i s e en p l ac e d es armo ir i e s royale s
dans les vi l lage s de l a Répub l iqu e ‘, e t quand l

’agen t de l a v i l l e à
Pari s

,
le s i eur Beck , s e p ermi t de p ré s enter à Louvo i s qu elqu e s

t imid e s ob s ervat ion s sur c e s p roc édé s sommaire s , l
’

irasc ib le mi
nistre l

’

apostr0pha d
’une s i bru sque façon Eh b i en , Mes s i eur s

de Stra sbourg ne sont— i l s pas encor e en r epos 2 qu
’ i l lu i fi t

pas s er tou t e envi e de continu er l a conver sat ion .

La p lupar t des i ntér e s sé s , qu i n
’ava i ent pas d

’autre s terre s au
sol e i l que c e l l e s d

’

Alsace
,
s e ré s ignèrent à s e soumettre pour ne pas

tomber dan s la m i s ère ou part ir pour l
’ exi l ; que lqu es—uns , p lu s

ob s t iné s ou p lu s courageux , v irent l eur s b i en s oc cupé s e t l eur s
r evenu s sa i s i s

,
san s que l eur s pro te stat ion s n i c e l l e s de la d i è t e

de Ratisbonne p arvin s sen t à émouvoir les agent s de l
’autor i té

royal e . Strasbourg fi t b i en paraî tre une D éd uction succ inc te et

bien fondé e , faisant voir l e s rai son s pourquoy l e s t err e s de l a R épu
bliqu e de Strasbourg, s i tuée s en Bas s e —Alsac e , n e p euven t n i n e
doibvent e stre compr i s e s sou s la souvera in eté de l a Couronne de
Franc e 3 mai s s an s ob ten ir au cune atténuat ionde l ’arrê t . Dès
l ’automne

,
l
’

intendant lu i fi t b i en vo ir que pour lu i i l n
’y avai t p l u s

d
’ É tat l ibre dan s l a provinc e , en a s s ignant l e s ba i l l i age s d e la v i l l e
en quar t i er s d

’h iver aux troup e s royal e s , comme s
’ i l s é ta i ent de s a

j ur id i c t ion ‘.

Une att i tude b i e n carac té r i s t ique en toute c e tt e affa ire de s
r éunions

,
fut c e l l e de l ’évêque d e Stra sbourg,

Françoi s— É gon de
F urstemberg. Sa pos i t ion é ta i t s i ngul i èr emen t d é l icat e ; son frère
Gui l laume n ’ avai t é té re l âché par Lé0pold l" , d

’une longue capt i
vité , qu

’aprè s la paix de Nimègue ; lu i -m ême pos séda i t , sur l a r iv e
droi t e du Rhin , des ba i l l iage s que l e che f de l

’

Empire aura i t pu
sa i s i r à son tour

,
s ’ i l s ’ é ta i t montré trop emp re s sé pour la Franc e .

En hab i l e homme qu
’ i l é ta i t

,
l ’ évêqu e réu s s i t à louvoyer entr e d eux

dangers e t su t p la ire à Lou i s X IV san s trop dép la i re à l
’ empereur .

gèoises (p . C
’est renverser singu l ieremeut les termes d ’

un prob lème
historique , alors que lu i-même a é crit ai l leurs , que la F rance s'efiorçait
avec une d exté rité patiente , comme a l

‘

aid e d
’

un lazzo , d
’attirer tous les jours

un peu plus de son côté une vi l l e abandonné e à el le—même (p .

1 . Le 27 septembre 1680. Voy . mes notes au M émor ia l de R eisseissen

(p . où sont c ité s les d é tails d ’après les procès-verbaux des Conse i ls .

2 . X I I I , 4 novembre 1680.

3 S trasbourg, 1680. E lle a paru aussi en al lemand et a é té ré imprimé e
par S chr

ag dans son volume , Li ber ta s A rgcntora tensi um , p . (iQ—76 .

4 . La le ttre d e protestation . ou plutô t I ’humblc requête ad ressé e a ce su jet
à Louvois (Kentzinger, I I , 2 n ’

eut aucun succès,
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Sire
,
é cr ivai t—il au pr emi er , dan s l e courant de l

’au tomne 1680
,

j e me scaiz par mi l l e sor te s de rai sons l ’homme du mond e l e p lu s
ob l igé à souha itter à Vo tre Maj e s té et à sa Couronne tou te sor te de

grand eur et de pro spé r ité . J ’ay au s s i peu d es s e in d ’

impugner en
mon part i cu l i er les ra i sons et fondemens qu i p euvent avo ir por té
Vo tre Maj e s té à p rend re po s s e s s ion ac tu e l l e de la souvera i ne té d e
tou te l ’é t endue d e l ’Alsace , d epu i s BaSle j u squ

’ à Sp i re , nonob s tant
tou te s l e s oppos i t ions et remon stranc e s que l

’

Empereur et l
’

Emp ire

ont fa i t e s à qu
’ i l m ’ e s t p ermi s de l e s approuver ,

ou

de r i en fa ire qu i pu i s s e en aucune mani ère choquer et con treven ir
au serment de fidé l i té que j

’ay pre s té à lor sque j
’ay

e sté élu évêque de Stra sbourg,
san s que Vo tre Maj e s té s

’y so i t en
aucune façon oppos ée . Franço i s—Egon cont inuai t en d i sant qu

’ i l
la i s sa i t aux d eux souvera in s l e so i n de d émêl er entre eux la ques t ion

pri nc ipal e de la souvera ineté d ire ct e e t sup ér i eure de l
’

Alsace
,

et qu
'i l s e bornai t

, pour son comp t e , à expo s er au roi s e s gr i e fs per
sonnels , enl

’

avertissant humb l ement que s
’ i l n e l e s exau ça i t poi nt ,

il expos era i t à l a r i sée de se s ennemi s un d es pr i nc e s d
’

Allemagne

qu i s e sont l e p l u s sacr ifié s pour sa gloire I l supp l i a i t en consé

quence Lou i s X IV de lu i confirmer sa j ur id ic tion sp ir i tu e l l e , l e dro i t
de co l lat ion des bén éfic e s , l a j u r id i c t ion tempore l l e , l a l evée des
impôt s , p éage sur l e s e l

,
red evanc e s sur l e s j u i fs

,
a in s i que l e

dro i t de battre monnai e . I l d emanda i t encore l ’exemption des charge s
de gu erre , l e payement d es bo i s coupé s sur s e s t erre s

_
_ pour l e s

for t ifications de Br i sach et c e lu i des é tap e s due s à s e s suj e t s d epu i s
p lu s i eur s ann ée s ‘.

L ’

évêqu e n
’

ignora it pas qu
’ i l pouva i t demand er b eau coup , parc e

que le roi , commençan t à p ench er ver s la dévot ion , san s r enonc er
encore aux p l a i s ir s du mond e , é ta i t trè s dé s ireux de l

’appu i du
c l ergé catho l iqu e en se s domaine s d

’

Alsace et tou t d i sposé à l e

payer a son pr i x . A ce m ême moment
,
en effe t

,
l
’

on écr i vai t de
Par i s -à

,

l
’ É lecteur palatin , que l e roi appuyait M gr l

’

évêque de
Strasbourgdan s s e s pré ten tion s sur l e pont du Rhin , l e s mura i l l e s
e t l a cathédral e de sa vi l l e ép i s cop al e , c e tt e cour estant trè s mal
sat i s fa i t e d e l a vi l l e , et l e b ru i t commun e s t que tô t ou tard ,

e l l e lu i
donnera sur l e s do igt s E t le 10 novembr e 1680

,
i l é ta i t dit dan s

une au tre mi s s ive , venu e d e la cap i ta l e On ne doute pas que

1 . Cette pièce , non daté e , mais qu i ne peut se rapporter qu
’

à l ’automne
1680, se trouve aux A rchives de S averne elle a é té publiée par l

’

Ecoles ia s

t icum A rgentinense (S trasbourg, Leroux , S ti ppléhî . , p . 53-59 .
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c e tte vi l l e n e re ço i ve guarnison, s inon frança i s e , du moi n s de l eur
evesque , qu i n

’a poin t d
’au tre s troup e s qu e c e l l e s de Sa Maj e sté

I l e s t p ermi s d e conc lure de c e s brui t s , répandu s dan s l e s sph ère s
d ip lomatiqu e s et même dan s l e grand pub l i c , que , dès l a fin de
l ’ann ée 1680

,
l ’op i n ion gén éra l e é ta i t que l a ques t ion d

’

Alsace e t de
l a soumi s s ion total e de la provinc e al la i t ê tre vidée par l

’

oc cupat ion ,
v io l en te ou p ac ifique , de l a d ern i èr e p lac e qu i ne re connût pas
en core la suprémat i e royal e . Le s i l enc e ab so lu de Montc l ar , qu i v int
vi s i t er Strasbourg ver s la fin d e 1680

,
et qu i n e répond i t mot aux

d é légué s des Con s e i l s , a lor s qu e c eux—c i lu i parlèrent d e l eur neu
tralité futur e a dû l e s impre s s ionner p lu s encore que d es menac e s .
A la même date env iron , l

’

envoyé de l
’ emp ereur à la cour de Ver

sai l l e s racontai t dan s s e s d ép êche s que les min i stre s du roi avai en t
catégor iquement avert i l a v i l l e qu

’ e l l e ne continu era i t à j ou ir de ses

ant iqu e s l iber té s que sou s la prote c t ion du monarque 3 .

La popu lation de Stra sbourg e l l e -même fut , à son tour et, pour
ai n s i d ire offic i e l l emen t , entretenu e de la s i tuation dé s e spérée de la
Répub l iqu e . Dan s l e s ermon d ’

apparat , pr ê c hé l e 13 j anvi er 1681 ,
lor s du renouve l l ement annu e l des au tor i té s , le doc teur Sébast i en
Schmid t , pré s id ent du Convent e c c lé s i a s tiqu e , d i sa i t à s e s aud i teur s
L ’année qu i v i ent de s

’

é cou ler a été c e l l e d ’une p aix trè s in c erta in e
e t troub lée

,
et tou s c eux qu i y ont réfléc h i un peu p lu s sér i eu s e

me n t ont pa s sé chaqu e jour d e c e tt e année en su sp en s entre la
crain te e t l ’ e spéran c e . Non s eu l ement c eux qu i ne nou s veu l en t pas
de b ien s e sont d éj à réjou i s de notre ru in e qu

’ i l s cons id èrent
comme c er ta in e , mai s c eux- l à même qu i nou s vouaientquelque afl

’

ec

t ion ju squ
’ i c i ont à peu pr è s dé s e sp éré de notre maint i en e t d e

notre cons ervat ion Un gouvernement qu i autor i s e que l
’

on par l e
sur c e ton aux masse s d éj à troub lé e s

,
a p erdu , b i en évid emment ,

tou t e spo ir de sa lut .
La Nob l e s s e imméd i at e de l a Bas s e -Al sac e

, qu i n
’avai t pas , pour

s e protéger , l e s mura i l l e s d
’un e impor tante for tere s s e , cap i tu la p lu s

1 . Ces d eux extraits figu rent parm i les papiers de l
’

archiviste Lou is
S chnéegans , d éposés à la Bib liothèque mun icipale ; mais j e n'

ai pu re trouve r
de quel fonds de son d épôt i l les ava i t tiré s . S trobel dans sonH istoi re d ’

A [ sa ce

(V , p . 123) ci te le premier passage , en a joutant simp lement A rchives muni
cipales.

2 . XI I I , 28 d écembre 1680.

3. D épêche c ité e par Lorenz e t S cherer, Geschichte d es E lsa sses (3° ed i
tion ) , p . 378 .

4 . J us poli tia e d en. 13 J enner 168 1 geha ltene Ra t/zsp red igt , von

D ' S ebastian S chmid t . S trassburg, S poor,
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l e s bru i t s i nep te s répandu s alor s , et p l u s tard
,
su r l e s c omp lot s

mysté r i eux et l a trah i son d ’un e part i e des magi s trat s d e l a v i ll e
l ibre . Le s h i stor i en s a l l emand s l e s p lu s d i spo sé s à vo i r par tout des
mach inat ions p erfid es d e l a Franc e , ont fini par reconna i tre que l a
t rah i son de Stra sbourg é ta i t un myth e 1 et qu

’

on ne r encontre
nu l l e par t la mo indre trac e de c e s od i eu s e s mené e s s ecrè te s dont
i l s nou s par la i ent au tre foi s”. Pourquo i donc se s era i t -On donne tan t
d e mal Comment un e v i l l e

,
aux rempart s dé labré s , d i sposan t de

que lqu e s c enta ine s d e merc enaire s su i s s e s mal payé s e t de que lqu e s
m i l l i er s d e bourgeo i s ab so lument dé shab i tu é s du man i emen t des
arme s

,
aurai t -e l l e pu songer à s

’ expos er à toute s l e s horr eur s d
’

un

S i ege et d
’un e pr i s e d

’a s sau t
,
a lor s qu

’ i l n ’y ava i t pas ,
à c i nquante

l i eu e s à la rond e
,
un s eu l régiment prê t à lu i ven ir en a id e ? On

par l e b i en , parfoi s , des l evée s que prépara i t l
’ emp ereur , et l

’

on

s ’ e s t donné l a p e in e d e réun ir tou s les fa i t s d iver s que pouva i ent
conten ir à c e suj et l a G a zette d e F r ance ou l e s R ela tions vér i ta bles

de Bruxe l l e s“ ; mai s j e n e saura i s admettre pour c e la qu
’

on
armât sér i e u s ement autour de l a v i l l e n i sur tout que ces arme
ment s

,
s i tant e s t qu

’ i l s fu s sent autre chos e que des r ecru tements
i nd iv idu e l s peu nombreux , a i ent eu en vu e une act ion ofi

'

ensive . A
c e moment

,
où i l ava i t encore à l u t ter contre l e s Hongro i s , où l e s

O ttomans s ’

agitaient d éj à , Léopold n e pouvai t pas songer à attaqu er
l a Franc e

,
et l e s E ta ts d e l ’Empire n

’ en ava i ent pas p lu s envi e que
l u i . I l s ava i ent p eur de Lou i s X IV ; l eur atti tude aprè s la pr i s e d
Strasbourg en e st l a preuve évid ente , car s i l ’Opinion pub l iqu e
s
’

indigna de c e t act e par toute l
’

Allemagne ,
s i e l l e ré u s s i t à mettr e

en mouvement les l ibe l l i s te s et les d ip lomate s , el l e n e put ébran ler
l e s armé e s . Plu s nou s avon s é tud ié , d epu i s vi ngt an s , l e s dos s i er s

1 . Voy . par ex . Lorenz et S cherer , p . 379 .

2 . La légend e , qu i avait pris naissance dès le l endemain de la capitu lation
et qu i alla se répé tant à l ‘infin i , durant d eux siècles , des deux côtés du
Rhin , a revêtu les formes les plus fantasques . Onpeut renvoyer les curieux ,
pour l'affirmative , au mémoi re d e H enri S cherer, D er Verra th S tra ssburgs

a n F rankreich im J ahre 768 1 , dans le H istor isches Ta sc /zenbuch d e Rau
mer, nouvelle sé ri e , tome IV , Leipzig, 1843, pour la négative au volume d e
M Legrelle, p . 531-542 . Naturel lement ceux— là même qu i croient à la cor

rup t ion d u M agis trat de S trasbourg n
’

admettent pas pour cel a le roman
absurde du j eune Cham i l ly envoyé par Louvois sur le pont de Bâ le pour y
voir passer un homme en culottes jaunes , dont le geste au rait annoncé que
le susd i t M agistrat s ’é ta it vendu , roman inventé par l

’auteur anonyme de
P a r is , Versa i l les et les P rovinces a u X VI I / ° s ièc le (Paris , 1809 , t . I , p . 109 )
et souvent reprodui t d epu is .
3. Legrelle , p . 516—517 .
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relat i fs à c ette affa ire , p lu s notr e convi ct ion s
’ e st fixée à -c et égard .

I l n ’y a en n i trah i son formel l e , n i m ême lâch eté pu s i l lan ime , d e l a

p art d es gouvernant s de l a p et i te Répub l iqu e
‘

. La ré s ignat ion , une
ré s ignat ion préparée de longue dat e e t par de crue l l e s épreuve s ,
impo sée p ar l a forc e des chos e s

,
tel fu t , pour l e s S trasbourgeo is

d
’alor s l e trai t dominant de c e tt e cata stroph e finale . Le s un s la
saluèrent avec un calme p lu s ph i losoph ique , d

’autre s m ême avec
une c er tain e i nd ifférenc e . Que lque s—uns p eu t-ê tre supputèrent l e s

profi t s à t irer d
’

un changemen t au s s i cons idérab l e ; b eau coup en
re s s ent iren t des regret s profond s e t durab l e s . Mai s au cun de c eux

qui , de prè s ou d e lo i n
,
dé t enai ent que lque parc e l l e du pouvo ir ,

Cons e i l des T re i z e
,
Grand Sénat , Ass emb lé e des É ch evin s , n e s e

vend i t ; au cun non p lu s n e songea sér i eu s ement à une ré s i stanc e
impos s ib l e . I l s crurent p lu s d igne d

’ eux e t d ’

un pas sé souvent

glor i eux , de pré server d an s l eur chu te , autant qu
’ i l é ta i t en l eur

pouvoir , c e qu
’

on pouva i t con server encore d es l ib ert é s po l i t ique s
et rel igi eu s e s à l a c i té .

Tou t l e mond e connaî t l e s d é ta i l s p r i n c ipaux d e l a cap i tu l at ion
de Strasbourg” ; i l e s t donc i nut i l e d e l e s pré s enter au tremen t que
trè s en rac courc i

,
dan s notre ré sumé h i stor ique . Le 26 s ep t em

1 . Cette convi ct ion est d evenue p lus solid e encore d epu i s que nous savons
l'origine premi ère d e ces rumeurs d e trahison . Chose b izarre , c‘est Louvois
lui—même qu i conseill a tou t d ’abord aux envoyés françai s à la confé rence de
F rancfort , 53. M M . d e H arlay et S aint-Romain , dans une lettre du 3 octobre
168 1 , de fai re soup çonner à leurs colîègues que l ’affaire avai t é té concerté e
avec le M agistrat d e la vi lle (van Hufiel , p . 1 32 ) et le 14 octobre , Lou is X I V
lu i-méme é crivai t à. M . de Verjus (Legrelle , p . 619 ) I l est bon que vous
fassiez répandr e le bru i t qu ’

il
’

ne s
’

y est ri en fai t (à S trasbourg) que de con

cert avec les habitants . Par un juste retour d es choses , c ’est sa propre repu
ta tion qu i a le plus souñert d es faux bru its qu ’i l se plaisai t

'à répandre .

2 . Outre les brochures et les ré cits contemporains, dont une relation pub li é e
par la vi l le el l e-même , le M ercu r e ga lant , les Lettres de Pellisson, le M emo

r ia l de R eisse issen
,
on consultera surtou t avec profit le recuei l de M . A lph.

Coste , Réunion d e S tra sbourg a la F ra nce , documents inéd i ts (S trasbourg,

1841 , e t le volum ineux et savant travail d e M . A ug. Legrelle , qu i a
réuni tant d e documents nouveaux sur la matière (4 ° é dition , P aris , 1884 ,

et les a si b i en m is en œuvre . La brochure de M . A rmand Weiss , Le 30S ep
tem bre 1681 , é tude sur la r éunion d e S tra sbourga la F ra nce (Paris , Berger
Levrau lt , 188 1 , est un bon ré sumé sur la question . Celle d e M . Rathgeber,
Zur Geschichte d er S tra ssbu rger Kap i tu la t ion con 1 68 1 (S trassburg, S chultz ,
1882 , ne renferme rien d e nouveau . O n fera b ien d e confronter les ré ci ts
frança is qu e nous venons d e citer avec les é tud es critiques d e M . Erich
M arcks, professeur à l ’ U niversité de Leipzig, Zur Geschi chte conS tra ssburg

’

s

F a it im J a hre 1 68 1 Gesch . d . O ber rheins , N . F t . V , p . 1 -28 )
et Ludwig X I V und S tra ssburg, dans la revue berlinoise Nord und S ud ,

vol . 51 , 1887 , qui donnent la mani ère d e voir allemand e actuelle .
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bre 1681
,
Louvo i s avai t qu i tté l a cour en secre t pour ac cour ir en

Al sac e . D éj à l e baron d e Montc lar avai t r eçu les ordr e s du ro i pour
i nve s tir l a v i l l e , e t l e 28 à d eux h eure s du matin , l e toc s in de l a
c athéd ral e annonçai t aux bourgeo i s effaré s que les troup e s fran
çaises ,

sou s l e baron d ’

Asfeld
,
avai ent oc cup é l e s redou te s s i tuée s

en tre la vi l l e e t l e Rh in . Le Magi s trat ayant fa i t d emander des expli

cat ion s à Montc lar
,
c e lu i—c i l eur annonça l ’ in tent ion du monarque

d e s ’emparer de la c i té et l e s i n forma que M . d e Louvoi s s era i t
rendu le l endemain à I l lki rch , vi l lage appar t enan t à la Répub l ique ,
e t s i tu é à qu elqu e s ki lomètre s d e Stra sbourg. Dan s l ’entrevue qu

’ i l s
eurent en c e l i eu , à l a date ind iqu é e , ave c l e tou t- pu i s sant min i stre ,
les dé l égué s des Conse i l s appr i rent de sa bouche qu

’ i l comp ta i t sur
l a redd i tion de l a vi l l e pour l e l end emain , à s ep t h eure s du mati n ,
e t que s

’ i l s s ’

avisaient de r é s i s ter
,
tou t s erai t brûlé et pa s sé au fi l

de l
’

épée
‘

. I l s d emandèrent un dé l a i d e qu elqu e s heur e s , pou r con

sulter au mo i n s l e s r epré s entant s de l a bourgeoi s i e , en considé

rat ion de l eur é ta t d émocrat ique La journé e s e pas sa en d i s c u s
s ion s sol ennel l e s entre l e s memb re s d es Cons e i l s

,
en pr i ère s

pub l iques pour l e s mas s e s , mai s l e calme fu t comp let dan s l e s rue s .
J e n ’y ai j amai s remarqué une au s s i grand e tranqu i l l i té , é cr iva i t

,

c e jour même
,
l e ré s id ent F r ischmann à Louvoi s ’ . L ’avocat gén é

ral Frantz réd igea à l a hâte un mémoire qu i fu t soumi s à l
’ a s

s emb lée des é chevin s e t dan s l equ e l , exp l iquant l
’ impos s ib i l i té

ab so lu e d e tou te dé fen se s ér i eu s e , i l conc lua i t à l
’ac c ep tat ion d e l a

lo i du va inqu eur ,
en sauvegardant au mo in s les i ntérê t s matér i e l s

e t l ’ autonomie intér i eure de la c i té Dan s une l e t tre à l ’ empereur
Léopold , égal ement daté e du 29 s ep t embre e t qu i , d

’a i l l eur s
,
ne

parvint pas à son adre s s e , l e Magi s trat dé c larai t qu
’ i l n e voyai t

d
’au tre moyen d ’

échapp er à la ru ine que d e s ’ en remettre à la
volonté de Di eu‘. Le 30 s ep tembre , ses dépu té s soumettai ent à
Louvo i s e t à Montc lar , porteurs des p l e i n s pouvoir s de Lou i s X IV,

le texte d ’une cap i tu lation qu i p laça i t Stra sbourg sou s la prote c t ion
du roi

,
en l u i confirmant s e s d roi t s

,
cou tume s et pr iv i l ège s , ave c

1 . D er (Louvois ) d ie herren depu tirte hart tractirt und gesagt , wann man
s ich n icht den and e rn wti rd e , so were ke in genad mehr vorbau
d en und wü rde d ie sta tt mi t teur und schwerd t ingrund verderbt werden .

Reisseissen, M émor ia l , p . 102 .

2 . Van Hu fïe l , p . 129 .

3. Ce texte a é té publ ié pour la prem ière fois par M . M arcks dans la
Zei tschr ift fü r Oesch . d es Ober rhe ins , N . F . ,

tome V , p . 23.

4 . Coste , Réunion, p . 102 .
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confirma sol enne l l emen t à Vi try l e document auque l i l d evai t donner
b i en tô t tant d ’

interprétations arb i tra ire s . Le 4 oc tobre , l e Magi s trat
prê ta i t l e s erment d e fidé l i té entre l e s ma in s de M . de Montc lar e t
de M . de Chami l ly , l e nouveau gouverneur de l a vi l l e . Le 1 4 du
même moi s , les d é légué s d es Cons ei l s al la i ent à la r encontre du roi ,

qu i é ta i t arr ivé à Sch l e s tad t , et s
’

agenou illèrent d evan t lu i pour lu i
rendre hommage . I l l e s re çut , d it la relat ion offic i e l l e du M ercure

ga lant , ave c c e t a ir engageant e t m eslé d e maj e sté qu i luy gagne
tou s l e s cœur s pu i s Sa Maj e s té l eur fi t vo ir une par t i e des
chos e s qu i avai ent e s té préparée s pour les assœger , s

’ i l s luy ava i ent
re fu sé l ’hommage qu

’ i l s luy d evai ent . E l l e fi t me ttre l e feu à une
carca s s e ; on l a tourna ver s un vi l lage ru in é et abandonné , dont
c e qu i re stai t fut rédu i t en c endre s Le s d épu té s , en r evenant

,

é ta i en t
,
toujour s d ’aprè s l

’

offic ieux narrateur ,
charmez du Roy et

adj ou tèrent que c e qu
’ i l s avoient veu estoit b eaucoup au - d e s su s de

c e qu
’

on l eur avo i t d it
,
tant de s a p er sonne que de ses forc e s‘

Avant que l e roi fi t son entré e à S tra sbou rg,
ou y v i t une autre

entrée sol ennel l e
, qu i fut c erta inement p énibl e à l

’ i mmens e majo
r i té de ses hab i tant s ’ . L ’

évêqu e Françoi s—Egon de F urstemberg fi t
son appar i t ion prem i ère d an s la c i té h éré t ique l e 20 oc tobr e

,
ave c

tou t l ’apparat offic i e l dont l e s repré s entant s d e l
’au tor i té royal e

purent entourer l
’auxi l ia ire dévoué de l eur maître . L ’ en semb l e n e

paraî t pas c ep endant avo ir fa i t grande impre s s ion sur l e pub l i c , car
un futur col l ègue en ép i scopat , l

’abbé F lé chier , qu i s e trouva i t alors
d an s la nouve l l e cap i ta l e de l

’

Alsace ,
é cr i va i t à M ue D eshoulières

que l e pré la t é ta i t entré dan s une e spèc e de char de tr iomphe ,
su iv i d ’

un grand nombre d e carro s s e s , as s e z s emb l ab l e s à des cha
r io t s

,
remp l i s de toute s sorte s de gen s ramas sé s , mai s en récom

p en se l e s tambours et les tromp ette s fa i sa i ent b eau bru i t3 I l

1 . M ercure ga la nt , octobre 1681 , p . 355 .

2 . J e ne m ’explique pas que M . Legre lle , si ,
bien informé d

‘

ordinaire , ait
pu é cri re (p . 57 1 ) que le roi d e F rance avai t le p lus grand inté rêt à ne se

pré senter aux S trasbourgeois qu ’aux cô té s e t sous le patronage hi storique
du prince évêque . S i qu

o
’

elqu un é ta i t dé tes te à S trasbourg, ou ne v ivaient
d aillem s que que lques douzaines d e protégé s et pas un bourgeois catho

l ique , c ‘é ta it F rançois de F urstemberg, cet hé ri tier d es anc iens souve
rains ecc lé s iastiques d u pays , d éposséd és peu à peu et bannis de l eur propre
capi tale I l y avai t alm s qua tre cent vingt a ns que les S trasbourgeois

ava ient expulsé l é vêque Gau thier d e C et old seck , et d epu is i ls n en ava ient
p lus reconnu un seu l comme sou cera in '
3. A ug. S toeber, Voyages en A lsa r e , p . 46 . Les relations offic iel les sont
moins lacon iques e t moins déda igneuses que cel les du futur évêque de
Nimes . I l y en a une très é tendue . L

’entré e en la v i l le de S trasbourg et la
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avai t fal lu que Louvo i s é cr ivî t à M . de Chamil ly : L m tention de

Sa Maj e sté e st qu e vous obligie: l e Magi s trat d
’ al l er faire des com

p liments à M . l ’eve squ e de Strasbourg‘ pour que les représen

tant s de la c i té s e ré s ignas s ent à pré s enter l eur s hommage s à l
’un

de l eur s p ire s ennemi s .
Pui s c e fut l e tour du monarque qu i fi t son entrée sol enne l l e l e

23 oc tobre
,
entouré de l a fami l l e roya l e , des d ign i tai re s de l a cour

e t d e s a mai son mi l i ta ire
, d an s un carros s e doré , traîné par hu i t

ch evaux , au son de tout e s l e s c loche s de l a c i té e t au mi l i eu du
bru i t a s sourd i s san t des salve s t irée s par prè s de tro i s c ent s c anons ,
toute l ’art i l l er i e de l ’anc i enn e Répub l iqu e , ré un i e pour l a dern i ère
fo i s . Aprè s avo ir re çu les humb l e s soum i s s ion s du Magi s trat
d evant la porte des Bouch er s , l e roi vi s i ta d

’abord l e s travaux déj à
ébauché s par Vauban sur l ’ emp l ac ement de l a nouve l l e c i tad el l e
qu i devai t couvr ir l a v i l l e du cô té du Rhin ’ , pu i s i l s e rend i t a
l ’hôte l des margrave s d e D ourlach qu i d evai t lu i s ervir momentané
ment d e ré s id en c e

,
au m i l i eu de l ’empressement et d e l a joi e inex

pr imable du p eup l e , s i nou s en croyons l e s chron iqu eurs de l a
pre s s e offi c i eu se d u t emp s . Le s p lu s faib l e s d emeura i en t pre squ e
étou fez dan s la fou l e

,
et d epu i s l e p lu s p et i t j u squ e s au p l u s grand ,

c e n’

estoient que cr i s de Vive l e Roy , m ê l e z d e mil l e é loge s à l a
glo ir e de c e t augu ste monarq

’u e“.

On p eu t affirmer , san s crainte de s e tromp er , que c e t enthou
siasme bruyant

, qu i n
’ava i t au cune ra i son d ’ê tre et dont les sourc e s

local e s n e savent r i en
,
ne fut pas l e fa i t d e l a populat ion strasbou r

geoise, mai s , en admettan t qu
’ i l s e so i t r ée l l ement man i fe sté de

la sorte
,
l e fa i t d e l a foul e des campagnard s ac couru s des v i l l age s

vo i s in s de l ’évêch é de Stra sbourg, pour part i c ip er à c e qu
’

on leur
repré s entai t comme une r evanch e tard i ve , mai s é c latante , du long
tr iomphe de l

’

hérésie . C ’ e s t en effe t dan s ces sph ère s - là , e t dan s
c e s sph ère s s eul ement , que l a jo i e fu t grand e à la nouve l le de l a

réconci li ation de la grande É glise audit S trasbourg faite par M gr l evêque ,

etc en l’anné e 1681 , aux A rchives d e la Basse-A lsace , G . 198 .

1 . Lettre de Louvois à Cham il l y , Brisach , 18 octobre 1681 . Coste . Réu
nion, p . 136 .

2 . Peut—être aussi devait- ell e , d ans le principe , la séparer du fl euve et de
l
’

A llemagne, et la contenir au besoin . L
’auteur anonyme d u P rod igium et

E logium S tra sbu rgens is la comparaît a la c i tad elle bâtie autre
fois par Gessler pour dompter les gens d ’

U ri : i ta castellum novum
S trasburg, i d est fl agellum et jugum S trasburgensium merite nommar1

potest » (p .

3. M ercure ga lant, novembre 1681, p . 374 .
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r edd i t ion de Stra sbourg. Pu i s s e l e Tout -Pui s san t a ccord er sa

grâc e afin que c e tt e ac t ion i ne sp éré e , trè s m iracu l eu s e , p rofi te à
toute l’Alsace

,
notre patr i e e t à l a tranqu i l l i té univer s el l e ! s

’

écriait

le r ec eveur de l ’abbay e d
’

Ebershe immunster dan s son J ourna l ; et
i l ajou tai t , comme pour expr im er encore p lu s c la iremen t sa p en sée
int im e : S ummus Coel i H ec tor p rosp ere t , conser ret

,
et in omne a evum

eontinu a re fa e i a t a c tu… op usqu e ta nt sa lu ta re R e ligionique Ca tholic a e

p rofieuum

Ce tra i t d i s t in c t i f des c érémon i e s offic i e l l e s s ’

accentua davantage
encor e l e l end ema in , quand Lou i s X IV vin t vi s i te r la c athédra l e ,
pu rifiée et réconc i l ié e a la hâte , e t fut reçu su r c e parvi s , où

tant de pr i nc e s et de pu i s sant s monarqu e s ava i en t pas sé dan s l e
cour s des s1ecles , par l

’

évêque entouré de 5 0 11 Chap i tre , e t par tout
le c l ergé mitré de l a p rovi nc e . Franço i s -Egon , s e comparant au
vi e i l lard Siméon , alor s qu

’ i l r ec eva it l ’Enfant - J é su s au T emp l e de
J éru sa lem ,

remerc i a le monarqu e de pouvm r qu i tt er l e mond e
ave c b eau coup de con so lat ion s e voyant remi s par s e s main s
royale s en pos s e s s ion d e l

’ant iqu e éd ific e dont l a vio l enc e des mi
nistres de l

’

hérésie l ’ava i t t enu s i longt emp s exi lé . I l t ermina l e
T e D eum qu i su iv i t , pendan t l eque l le Roy et l a Rein e s e t inren t à

genoux . . avec l eur d évot ion e t p i é té ord ina ire s , en donnant à Leur s
M aj estez sa derni ère b énéd i c t ion en p a1 t1cuher
L ’ al l ianc e du trôn e e t de l ’ au te l se s c e l l a ce jou r - l à d ’une maniè1 e

éc latante
,
mai s non pas préc i sémen t au profi t d e l a cou 1 0nne ,

comme
c ’ e s t d ’a i l l eur s l e ca s dan s la p lupar t d e c e s a l l i anc e s enregi s trée s

par l
’h i s to ire . Dès l e 26 oc tobr e

,
comme pou r b i en fa ire vo i r aux

ind i fférent s et aux amb i t i eux que l l e s era i t dorénavan t l a voi e la
p l u s a s suré e pou r gagner les faveu rs roy al e s , on c é lébrai t dan s l a
même enc e in te l ’abj urat ion so l ennel l e d e l a sœu r de l

’

ex—ré s ident
F rischmann

, en pré s enc e de la rein e , de l a dauph ine e t d
’une a s sem

b lée nob l e et nombreu s e 3

Quand tout ce bru i t d e fê te s fut évanou i
, quand l e s lamp ion s oifi

1 . Chronique de F . T h . Rothfuchs , receveur d e l ’abbaye d ’

Ebersheim

munster, Revue d ’

A lsa ce, 1888 , p . 85 e t 87 .

2 . Coste , Réunion, p . 139 et sui v .

3 . C est
’

F lé chier qu i reçut I ’abj uration de cette tort jol ie d emoisel le
comme i l le raconte lu i-même . ous m ’au riez vu ,

_

d it— i l a M "c D eshou
I ières. revêtu pou tifica lement . pour fa ire l ‘offi ce d ’

un patriarche , prêcher ,
bén ir e t absoud re , pré sage certa in de ce que j e dois être surmes vieux ans.

Voy . aussi la le ttre si caracté ristique d e Cham il ly a Louvois, é cri te d ès
le 5 d é cembre 1681 , sur les menées d u grand -v icaire pour amener d es con
versions . Coste , p . 153.
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il n e fau t pas oub l i er non p l u s que , malgré l
’apparenc e démocra

t iqu e de l a con st i tut ion , l e s ma s s e s n
’avai en t en réal i té que des

d ro i t s pol i t iqu e s for t i l lu soire s , que l e pouvo ir é ta i t , d epu i s prè s
d

’

un s i è c l e , entre l e s main s d
’une o l igarch i e trè s fermée . I l n e fau t

pas oub l i er sur tout qu
’au XVI I e s i è c l e on n e consu lta i t gu ère l e s

vi l l e s e t l e s provinc e s sur l e s changement s de maî tre que l eur
oc troyai t l a Provid enc e et auxque l s l e s fou l e s s e p l ia i en t avec une
humi l i té s in c èr e qu i fa i t h eureu semen t dé faut aux générations de l a
démocrat i e mod erne . I l n e s erai t pas équ i tab l e non p lu s , de ne pas
appuyer sur c e fa i t que l a pol i t iqu e frança i s e é ta i t pou s sée en avan t
par l a forc e même des Chos e s . C e n ’ é ta i t pas pour l e s que lqu e s
l i eue s c arrée s de t errain , d irec tement soumi s e s aux Habsbourgs , que
l e s Bourbon s avai ent sou tenu pr è s d

’

un d em i - s i è c l e la lu tt e dont i l s
sorta i en t maintenant vi c tor i eux

,
et l eurs adver sa ire s eux-m êmes l e s

aura i ent tra i té s de naïfs s ’ i l s s ’ é ta i en t con tenté s en Al sac e d e c e qu
’ i l s

pré tenda i en t l eur offr ir . Du moment qu
’ e l l e franch i s sa i t l e s Vosge s ,

l a Franc e ne trouvai t un e fronti èr e sol id e e t fac i l e à d é fendre que
sur l e s bord s même s du Rhin . Strasbourg lu i é ta i t ab sol ument i nd i s

p en sab l e pou r a s surer l a pa ix de l a nouvel l e provinc e , exposé e san s
c e bou levard ,

à d es i n cu rs ion s p erpé tu el l e s C ’ e s t aprè s c e tte der
nière conquêt e s eu l emen t que Lou i s X IV a pu fa ir e donner à la mé
da i l l e frappée à l

’

oc ca s ion de l ’ach èvement de l a c i tadel l e de Stra s
bourg et du for t de Keh l , l

’

exergue connu Cla usa Germanis

Ga llia

On p eu t d ire que l
’

oc cupat ion de Stra sbourg e t l e tran s fer t de
l ’admin i s trat ion général e de l

’

Alsace dan s c et te vi l l e
, d éj à c entr e

pol i t iqu e , i nt e l l ec tu e l e t commerc ia l de toute la région d epu i s des
s i èc l e s

,
met défini t ivement fin à l ’h i s toire pol i t ique , propr ement d i t e ,

du pays . I l n e r etrouve son un i té , ou p lu tô t i l n e l a trouve , car

l
’

Alsace n ’avai t é té j u squ e - l à qu
’une expre s s ion géograph iqu e

qu
’ au moment de perdre c e qu i lu i re st e d

’ i ndépendan c e e t de s ah
sorber dan s l ’ un i té françai se . Ab sorp t ion part i e l l e , i l e s t vra i , qui
la i s s e une large par t aux trad i t ion s du pa s sé dan s l a vi e pub l ique ,
et qu i n

’ emp ê ch e pas des souvera in s é tranger s d
’

y po s séd er de

1 . Louvois ne se contenta pas d ’ai l leurs d e fortifier S trasbourg ; il faut l ire
sa lettre du 28 ju in 1684 , dans laquel le i l insiste sur la né cessité d e mieux
couvrir la Haute et Basse—A lsace , en fortifiant Belfort, Hun ingue et F ort
Lou is . Voy . Rousset , H istoire d e Loucois , I I I , p . 342 .

2 . V . Berstett , Versuch einer M ünsgeschiehte d es Elsa ss , F reiburg, 1840,
p . 84 . M . A . S chultze le reconnait égalemen t d

’ai l leurs : Ohne

S tra ssburg, d i t- il , wa r im E lsa ss Item S ouvera ineta etsreeht su erha lten. »

(Ludwig Wi lhelm conBa den, p .
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vaste s terr i to ire s sou s la su z era ineté de l a couronne de Fran c e .

Mai s i l n ’ en es t pas moin s c er ta in que la pér iod e de l a conquê t e e s t
c lo s e

, que c e l l e de l
’as simi lat ion

, p lu s longu e et p l u s d iffic i l e , com
menc e . C el le—là , nou s n

’avon s p lu s à la racont er i c i , dan s c e tab l eau
pré l im ina ire et d

’ en semb l e . Pour autant qu
’ e l l e rentre dan s l e

cadre de c e trava i l
, qu i s

’arrê te à l a
_

fin du XV I I" s i è c l e , on en trou
vera l e s é lément s i nd iqué s aux d iffé rent s chap i tre s de l

’

ouvrage qu i
trai tent de la s i tuat ion par ti cul i ère et

"

de l
’

adm inistrationdes d ifférent s
terr i toire s al sac i en s

,
de l eur développement économique , de l

’

é ta t
i n te l l ec tu e l e t moral

,
enfin de l a s i tuat ion r e l igi eu s e du pays .

Pour ach ever c ett e e squ i s s e général e de l
’h i s to ire d

’

Alsace au
XVI I e s1ecle , i l s uffi ra de mentionner rap idemen t l e s qu elque s fa i t s
qu i s

’y rapporten t , d epu i s l a cap i tu lat ion de Strasbou rgj u squ
’à la

paix de Rysw i ck .

L ’

oc cupat ion de l a vi l l e l ibre en p l e i n e p aix eut un retenti s s ement
énorme en Europ e , e t s i dans l

’

Allemagne prot e s tante sur tou t l
’

emo
t ion futprofonde ,

l a cour d e Vi enne e t la d i è t e de Ratisbonne ne furent
pas moi n s s ens ib l e s à c ette agre s s ion qu i montra i t en quel l e m éd iocr e
e st ime Lou i s X IV et son min i stre tenai ent l e s for c e s de l ’Empire‘.Mai s
l e peu de cohé s ion desmembre s de c e grand corp s in erte , l a s i tua tion

par t i cu l i èrement d iffi c i l e de l
’ emp er eur Léopo ld , qu i l u tta i t contre

une in surrec t ion hongro i s e , gratu i t emen t provoquée par son ab so lu
t i sme pol i t ique et re l igi eux , e t qu i voyai t poi ndre à l

’hor i zon l ’ inva
s ion ottomane

,
emp êch èrent , dès l e débu t , toute ac t ion énergique de

l e ur part . La Franc e s
’

empressa d
’a i l l eur s de gagner l e s e spr i t s i n

c er ta in s ou t im id e s en offrant de tra i ter dan s des conférenc e s spé
c i al e s la qu e st ion des réunions pour écar ter à l ’aven ir tou t nouveau
mot i f de méfianc e et de querelles ave c s e s voi s i n s . Lor sque l e Con
grè s d e Franc for t fut ouver t l e 2 j anvi er 1682 ,

s e s p lénipot en t i a ire s
propos èren t de fixer d ’

un commun ac cord les front i ère s ré c ip roqu e s
e t de rendre à l ’Au triche Fr ibourg s i l

’

Empire rendai t, de son cô té ,
Ph i l ip sbourg d émantelé à l ’évêqu e de Sp ire . M . d e Verj u s propo
sa i t en même temp s à la d i è t e de RatiSbonne de renonc er

,
au nom

de son maî tre
,
à tou s l e s t err i to ire s r éunis en d ehor s de l ’Alsace , à

cond i t ion que l a d i è te r e connût la légal i té des autre s réun ions , y

1 . Le nombre des pamphlets et des pi eces de vers pub lié s sur et contre la
trahison d e S tra sbourg est considérab le . L

’

un des plus curieux d e ces do

cuments est inti tulé P rod igium et E logi um p erfi d ice a c igna c ia e S tra sbur

gens is c lim c i ci ta tis imp er ia lis nano munie ip i i ga l l ie i , imprimé à S chweid
n itz , en 1683, T ou t ré cemment , M . K . Hoelscher a pub l i é une brochure
assez inté ressante

,
D ie œj entliehe M einung in D eu tschla nd über d en F a ll

S tra ssburgs , 1681
- 1684 . (M un ich, Kaiser, 1896 ,
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compr i s e c el l e de Strasbourg. Beaucoup d
’ entre les:pr in ce s voi

s in s
,
l ’é l e c t eur palat i n c eux de Mayence , de T rèves e t de Co logne ,

proposa i en t de négoc i er sur c e tte bas e . L ’ emp ereur e s saya par
contre de former une l igue spé c i al e des Etat s d

’

Empire e t s igna
même avec p l u s i eur s d

’ entre eux un trai té parti cu l i er à Laxen
bourg‘, mai s l

’

oppos i t ion d e membre s influent s de l a d i è te fi t
é chouer s e s proj e t s , Le s négoc i ation s n

’

avançaient guèr e non p lu s
du cô té de Franc for t , et l e i er dé c embre 1682 , l e Congrè s s e sépara
san s avoi r about i ”. C ep endan t l

’arr i vée des T urc s d evan t Vi enne
,

la pr i s e de Luxembourg par Lou i s X IV , e t d
’autr e s mot i fs eu

core amenèren t finalement Léopold e t la d i è t e à s igner à Rati s
bonne , le 15 août 1684 ,

une trêve
, qu i d eva i t d urer v ingt an s e t

l a i s sa i tp rovisoirement à la Franc e Stra sbourg,
Kehl

,
et en général

les t erre s réunies en Al sac e avant l e 1" août 1681 . Le roi s ’ enga

gea it par contre à rendre tout e s l e s autre s . Mai s r i en n ’avai t en core
été fa i t quand é c lata l a guerre de l a su cc e s s ion du Palatinat , à l

’avé
nement d e l a branch e palat i ne de Neubourg. On sa i t que Loui s X IV
voulu t profi ter du changement de dynas ti e pour agrand ir l

’

Alsace

et les t err itoire s de l a Sarre ver s l eur fronti ère s eptentr ional e . On

sai t au s s i comment l ’Eur0pe répond i t a c e s nouve l le s pré ten t ion s ,
é l evée s par une amb i t ion qu i ru ina i t e l l e-même son œuvre en l ’ exa

gérant , par l a conc lu s ion de la l igu e d
’

Augsbourg, En j u in 1686 ,

l ’emp ereur , l a Suèd e , l
’

E spagne , de nombreux É tat s de l’Emp ire
s e coal i s èren t pour opposer une bar r i ère à c e s envah i s s ement s tou
jours nouveaux , qu i ne la i s sa i en t à l

’

Europe au cune perspec t ive de

pa ix . L
’

irritation s
’

accrut encor e en All emagne quand l e roi vou
lut arrach er au Sain t- Si ège la confirmation de l

’

é l ec t ion du pr i nc e
évêque de Stra sbourg, Gui l laume-Egon de F urstemberg“, au s i ège

1 . Le traité de Laxenhourg (près d e Vi enne ) fut signé le 10 juin 1682 .

2 . U n des adversaires les p lus prononcé s d e la politique de Lou is X I V ,

M . A loys S chulte , accord e qu ’

à ce moment i l ne recherchait nul lement
la guerre et que c

’

é tait un parti pu issant à la cour de Vi enne qui prepa
rait un confl it géné ral . (A . S chu lte , Ludwig Wi lhelm con Ba d en, p . S i

les efiorts de Léopold restèrent vains , c ’est d ’ai l leurs avant tout a lu i-même
qu ’ i l deva it s’en prend re . M . S chulte l ’appel le un noble prince réunissant
toutes les vertus d ‘

un particu lier M ais i l nous semble qu ’un homme ca
pahle d ’

é crire à son confesseur : « Oh Padre m io, come deteste i l dover
prendere delle risolu tione l » manquai t de toutes celles absolument né ces
saires a un souverain . (Lettre de Léopold au R . P . M arco d

’

A viano,

17 janvier 1693. S chulte , Op . c i t . , I , p .

3. F rançois-Egon é tai t mort avec une entière résignation » , lê 1 e r avri l 1682 ,
à Cologne , où i l fut inhumé ; ma is SO I I cœur, ses d eux yeux et sa langue
furent transportés à S trasbourg (D escription de la cé rémonie par l e vicaire
général Lambert de Laer . A rch. Basse—A lsace , G . S on frère . Gui llaume
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démontrèrent à sa popu lat ion l a sup ér ior i té con stante des armée s
royale s ,
Le s p lénipot ent i a ire s des b el l igérant s s e réun irent enfin au châ

teau de Ry sw i ck
, prè s de La Haye , e t c

’ e s t là que fut s igné , le
30 oc tobre 1697 , l e tra ité de pa ix en tre Léopold I e" et Lou i s X IV ,

qu i d éc idai t , une foi s de p lu s , du sort de l
’

Alsace . Le s n égoc i at ion s
ava i ent été longue s , et i l s

’y é ta i t produ i t de s ingul i ère s pér ipé t i e s .
Au commenc ement , l

’ e spo ir des l mpér i aux d e r entrer en pos s e s s ion
de Strasbourg é ta i t s i grand que l

’

on formula i t d é jà l e s pré tent ions
l e s p lu s exagérée s au suj e t des affaire s al sac i enne s , Le s É tat s du
C erc l e de Souabe avai ent ordonné à l eur chargé d

’affaire s
,
l e

D ’ Knlp is , anc i en avocat -général de l a Répub l iqu e , de r éc lamer
pour eux l e dro i t a l ternati f d e pré s idenc e , l e commandemen t en
che f de l a provinc e pour le margrave Lou i s- Gui l laume d e Bade , la

pre s tation d
’

un s erment d 'allégeance à l ’empereur (s erment que
Stra sbourg refu sa i t d epu i s des s ièc l e s aux souvera in s du Sain t
Emp ire ) , l a l ibérat ion d e la D écapole ,

l a r es t i tu t ion d e tou s l e s b i en s
e cc lé s i a st ique s en l evé s aux p rot e s tant s , etc . On n e d i s cu ta i t même

pas , entre commi s sa ire s d e Léopold et de s Etat s d e l
’

Emp ire , l a

qu e st ion de savoir s i S trasbourg d evai t ê tre d emandé ou p lu tô t
a c c ep té par eux ; l a qu a estio an é ta i t en effe t tran chée à l e ur s
yeux

,
l e s p lénipotent i a ire s frança i s ayan t offer t de l ai s s er à l

’ emp e
reur l e choi x entre Luxembourg e t la mé tropo l e de l

’

Alsace
,
s ’ i l s e

d éc idai t avant un terme fixé d ’ avanc e . On ne -d i s c u ta i t sér i eu s ement

que l a qua estio quomodo, l e s un s p enchan t pour l a ré c lam er in sta tu

oecup a tionis ,
c ’ e st—à-d i re t e l l e qu

’ el l e s e trouvai t au moment d e l a
cap i tu lat ion , avan t l a construc t ion de la c i tad e l l e , etc . , l e s au tre s

p ré féran t l
’ac c ep t er t e l l e que l l e , in sta tu p r a esenti . Pendant

que l e s dé fen seu rs de c e s d eux Op i n ion s s
’ en tena i ent ave c une

op i n i âtreté pre squ e r id i c u l e à l eu r mani ère de vo ir ,
et que que lqu e s

Etat s s eu l ement , p l u s ra i sonnab l e s
,
supp l i a i en t en vai n l eur s col

l ègue s d
’ ac c ep ter la v i l l e modo quoeunque

‘
,
le t emp s s e pas sa i t ; l e s

hab i l e s négoc iateurs frança i s réu s s iren t à rompre le fa i s c eau
,
s i

compac t j usque- là
, de l a coa l i t ion . On fi t agi r les i nfl u enc e s re l i

gieuses , s i pu i s sante s à la cou r impér ia l e ; dès l e mo i s d
’avr i l , l

’

en

voyé de l
’

é l ec teu r de Saxe
,
M . de Fr i e s e

,
é c r iva i t à sa cou r qu

’une
des ra i sons pou r l e squ el l e s les z é lote s de Vi enne i nc l ina i en t à
acc ep ter un équ ival en t pou r Stra sbourg,

é ta i t l a p eu r que c e t te
v i l l e n e fût mi se dan s son p rem i e r é tat pou r l a rel igion , les catho

1 . A lovs S chulte , M a r /«graf LudwigWi lhelm conBad en, I , p . 4 18.
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liques ayan t trop de p e ine à consenti r à c e que le
”

Collège des

J é su i te s
,
é tab l i d epu i s l a guerre , so i t ôté et l

’

égl i s e c ath édra l e ren
due aux prote s tants‘ C e s s crupu le s s

’

accentuant
,
on ajourna tou te

d éc i s ion fina l e ; l e s négoc i ation s séparée s avec l
’

Angleterre ,
les

Pays—Bas et l ’Espagne s
’

accé lérèrent au contra i re et la paix avec
c e s troi s pui s sanc e s fu t , trè s i nop inément pour L eopold , s igné e
dan s la nu i t du 20au 2 1 sep temb re 1697 . La date fixée j ad i s à l ’ em

pereur pour fa ire son choi x é tan t pas sée , tout danger sér i eux é tan t
écar té par l a retra i te de s e s a l l ié s

,
Lou i s X IV ne voulu t p lu s

entendre par l er d
’une c e s s ion que lconqu e en Al sac e , e t forc e fut à

l
’

Empire de s e ré s igner e t d
’ ac c ep ter c e qu

’ i l vou la i t b i en aban
donner S an s contra inte .

L ’ar t i c l e IV du trai té de Rysw i ck renda i t à l eur s anc i en s pos s e s
seurs tou s l e s t err i to ire s réun i s

,
s i tué s en d ehor s de l ’Alsace ; mai s

c eux qu i revenai en t à l
’

é l ec t eur palat i n é ta i en t s i peu nettement c ir
con scr i t s dan s l ’ar t i c l e V I I I que c e tra i té de paix d evint pré c i sément
la sourc e d ’

interm inables confl i t s au suj e t des ba i l l iage s conte s té s
entre Se lt z e t Landau

,
confl i t s qu i s e prolongèrent durant la

maj eure par t i e du XVI I I e s i è c l e.Au d ern i er moment , le28 oc tobre
1697

,
l e s négoc iateur s fran ça i s , p re s sé s par l

’

é l e c teur palat i n J ean
Gu i l laume , fervent cathol iqu e , par l e nonc e du pap e a Par i s D e l
fi n i e t par l

’

envoyé to s can Salviati 2 c erta in s d
’ai l le urs de r épondre7

aux vo lonté s de l eur maître
,
fa i sa i ent ajout er à l ’ar ti c l e IV la c lau s e

R eligione tamen ca t/zoliea
,
etc , , qu i ob l igea i t l e s p art i e s contrac

tante s resti tuées à main tenir l e s
,

convers ions forcée s des qu inz e der
nières anné e s

,
et contre laqu el le le s É tat s d e l

’

Empire prote s tèrent
en vai n“. L ’art i c l e XV I enregi s tra i t la renonc i at ion formel l e e t per
pétuelle de l

’ emp ereur e t de l
’

Empire à la vi l l e de Strasbourg,
dont

le nom d evai t ê tre effacé de la matr i c u l e du Sa int—Emp ire romain“.

1 . A . S chulte , op . c i t. , I , p . 374 . Voy . aussi sur toutes ces curi euses intri
gues l ’extrait du D ia r ium de M . de Greifi, du 3 aoû t 1697 S chul te , I I ,
p . 300.

2 . Le grand -duc de F lorence é tai t le beau—frère d e l ’é lecteur.

3. Religione tamem Catholica Romana in locis sic restitutis, 1n statu quo
nunc est, remanente .
4 . L

’

opinion publique en A l lemagne protesta contre cette cession par une
brochure très curieuse Refl eæiones eines getreuen P a tr ioten, etc . S . loc . ,

1697 , ré imprimé e chez A . F ritsch, Ta bu la e Reswge i ini ta e, F ran
cofurti , 1699 , p . 263-304 . S ur l ’histoire du trai té et ses dé tai ls on p eut
consulter aussi J . C . Neuhaus , D er F r ied e con. Ryswick und d ie A btretung
S tra ssburg

’

s an F rankreich, F reiburg H erder , 1873, in ouvrage
ré digé d

’après la correspondance du prince -évêque d e M unster, F réd . de

P lettenberg, avec son frère , le chanoine F erd inand de P lettenberg, sonplé

nipotentiaire au congrès .
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Le s ar t i c l e s XV I I I à XX IV st ipu lai en t l a r edd i tion de Keh l , de F ri
bourg—en—Br isgau et de B r i sach , et l a démo l i t ion de l a Vi l l e -Neuve
de Sain t—Lou i s , pr è s d e cette d ern i ère for ter e s s e

,
a i n s i que c e l l e

des tê te s de pont de Huningue e t de Fort -Lou i s . L
’ar t i c l e XV I I ava i t

ac cordé aux hab i tant s de Strasbourg l e droi t d
’

émigrer , en empor
tan t l eur s meub l e s e t en vendant l eur s immeub l e s

,
en dérogat ion à

une ordonnanc e royal e , enregi s tré e à Br i s ac h l e 1 2 j u i l l e t 1685 , qu i
d éfendai t l ’ émigrat ion des Al sac i ens s i contra ir e à l eur d evoir
natur e l e t de s i dangereux exemp l e à p e in e de confi scation de

corp s e t b i en s‘.

Contra iremen t à une Op in ion as s ez général emen t répandu e j u s

qu
’

à nos jour s , les p lén ipot en t i a ire s a l l emand s évi t èrent de r econ
naî tre dan s c e tra i té l e s dro i t s de l a Franc e sur l

’

Alsace , Aucun e
énonc iat ion d épas san t l e s conce s s ion s fa i te s au congrè s de Munster
n e fut admi s e par eux dan s l

’ i n s trumen t de pa ix d e Rysw i ck
,
e t l e

l i t ige r e stai t donc ouver t , à leurs yeux , au po in t de vue purement

jur id ique s
’ en tend

,
au cune des d eux par t i e s adver s e s ne r econna i s

sant à l ’autre l e droi t d ’ i nt erpré ter un i laté ra lemen t d es t exte s , vi eux
déj à d'un d em i - s i è c l e e t conte sté s dès l e premi er jour.

Le Magi s trat de Stra sbourg cé lébra la conc lu s ion de l a pa ix par
de grande s réjou i s sanc es popu laire s I l in forma M . de Barb ez i eux
de son i ntent ion d ’ envoyer une députat ion à Ver sa i l l e s pour expr i

mer au roi sa joi e d e.

c

e que Strasbourg r e sta i t un i à l a Franc e ,
grâc e aux s tipulat ion s du trai té Maisi l n ’y en eu t pas mo in s un
c erta in nombre de notab l e s c i toyen s qu i vi t avec un profond chagr i n
s e t erminer a in s i c e tte guerre dont i l s avai en t attendu leur re tour à
l ’anc i en régime . On cra igni t sur tou t de vo ir redoub l er dé sormai s
dans l e s v i l l e s e t dan s l e s campagne s l e s ch i cane s e t même l e s per
sécu tions re l igi eu s e s ‘. Quand l a s ignatu re du tra i té fut connu e ,
l e s pr i n c ipal e s fami l l e s firen t m in e

,
au d ire de Reisseissen,

de

qu i tter d
’ i c i e t l e mouvemen t paru t a s s e z contagi eux au marqu i s

l . Ordonnances d
’

A lsa ee, I , p . 150.

2 . U n peu tard , i l est vrai , car el les n ’eurent lieu , nous ignorons pour
quoi , que le 8 février 1698 . Reisseissen, M emor ia l, p . 182.

3 . Le ministre , tout en exprimant la satisfaction de S a M aj esté de cette
louab le intention , fit savoir au M agistrat qu ’

E lle le d ispensai t de cette
preuve d ’

obêissance . (A rch . mun icipales , A . A .

4 . C
’

é tait la la grand e préoccupation les raisons d e sympathie pol itique
n ’ont guère influé sur le grand nombre .
5 . Re issei ssen, M émor ia l , p . 182 . Le d igue ammeistre qu i , pour sa part,
continuait à exercer une influence consid érabl e d ans les affaires de la vi l le ,
et savait se plier aux c irconstances, sans pré cisément s’en ré jouir

,
n ’avait
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c ett e tr i s te s s e e t c e s inqu i é tud es , parc e qu
’ e l l e s sont des réal i té s

h i s tor ique s . Seu l ement l’on aura i t tor t de cro ire qu
’ e l l e s a i en t eu

pour cau s e un ique , ou même p r in c ipa l e , d es s ent imen ts d
’

ordre po l i
t iqu e ou comme nou s l e d ir ions auj ourd

’

hu 1 des sympath i e s e t d es
antipath i e s nat ional e s . S i c e la pouva i t ê tre l e ca s pour p lu s i eur s , s i
c ’ éta i t même c er ta in ement le ca s pour que lqu e s—uns , l a ma s s e d e
c eux qu i su iva i ent d

’

un œ i l méfiant e t d ’

un cœur anxi eux le s manifes

tations quot id i enne s du régim e nouveau , n
’

é ta i ent aucunément des

adver sa ire s in tran s igean t s de l a Franc e , n i même des frond eur s . I l s
n e d emandai ent qu

’

à vivre en pa ix sou s l a tu te l l e des lys ; mai s ,
catho l iqu e s e t prot e s tan t s , i l s é ta i en t égal ement é tonné s e t qu e lqu e

peu ahur i s par d es proc édé s admin i s trat i fs , qu i , pour ê tre souvent
p ré fé rab l e s , n

’ en contrasta i en t pas mo i n s s ingu l i èrement avec l eur
vi e i l l e e t ch ère rou t in e l e s popu lat ion s prote s tante s en p ar ti cu l i er ,
en voyant l e s au tor i té s jud i c i a ire s e t l e s fonctionnaire s c ivi l s de tou t
rang s e mettre à la d i spos i t ion des Pèr e s J é su i te s e t des Père s
Capuc i n s , s e s entai en t menacé e s dan s c e qu i l eur é ta i t i nfiniment

p l u s ch er que l eur s pr iv i l ège s po l i tiqu e s , dan s la l ib er té de l eur
cu lt e ; e l l e s s e d emanda i en t ave c une anxi é té naturel l e c e que
d evi endra i ent l eurs égl i s e s e t l eurs é co l e s ‘. Sur l a p lupar t des

po in ts , l
’

organ i sation créée par l
’admin i strat ion frança i s e fut , nou s

l e verrons
,
un b i en fa i t

,
car e l l e con st i tua un vér i tab l e progrè s pour

l e pays . Sur l e t errai n r el igi eux s eu l , nou s l e verrons au ss i ,
une pol i t iqu e à courte s vue s , d é s ireu s e de s

’a s surer l ’appu i immé
d i a t , mai s exigean t de l

’Eglise , n e su t pas su ivre vi s—à-vi s de l a m i
nor ité une l igne de condu i t e qu i lu i aura i t conc i l ié l e s cœur s en
ra s surant l e s e spr i t s . Le fanat i sme des un s et l e servilisme des

autre s fai l l i t compromettre l e s ré su ltat s h eu reux ob tenu s dan s
d

’autre s domain e s
,
et retarda c erta in ement , pour de longue s anné e s ,

l ’ entente cord i a l e en tre les h éré t iqu e s de l
’

Alsace et les représen

tant s du Roi T rè s—Chré t i en . C ’ e s t au s i èc l e su ivan t s eu l ement , an imé
d

’

un sou ffl e p lu s large e t p l u s généreux , que s
’

accentua l ’évol u tion

progre ss ive d es e spr i t s dan s l e s en s d
’

un rapprochement p l u s
i nt ime

,
c imenté par les a sp irat ion s et les épreuve s commune s , au

m i l i eu des orage s de l a Révo l ut ion .

A l l e A emter werd en m i t Waelschen Creaturen and Catholiquen

besetzt ; wie wird s end li ch Kirchen und S chulen ergehen ? Nico]. K lein ,
M iscel lanea p . 86 .
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CHAP ITRE PREM IER

A dministrat ion générale . R appor ts av ec l‘Empire .

A ssemb lé es provinc iales.

— D iv isions adm inistrat ives .

Depu i s les t emp s anc i en s e t pr e squ e légendaire s du duché méro
vingien d

’

Alsace
,
l e s t err i to ire s entre le Rhin , l e s Vosge s , l a

Lau ter e t la B ir s e n ’ava i en t p lu s formé d
’un i té po l i t iqu e compac te ,

s i tant e st que , même à c e moment , le pouvo ir ducal a i t é té par tou t
une réal i té S i paradoxal que c e l a pu i s s e s emb l er , on p eut d ire que
dan s l e s s i è c le s qu i pré c éd èrent la réunion du pays à l a Franc e , i l
n ’y avai t pas d

’

Alsace , dan s un c er ta in s en s , tou t au mo in s , e t

qu
’ el l e n’

exista
,
comme un corp s p lu s ou mo i n s homogèn e , que du

moment qu
’ e l l e eut p erdu son i ndép endanc e e t son autonomie .

Nou s avons vu
,
d an s notre i ntroduc t ion sommaire sur l ’h i stoire d e

la provinc e , que ni l e s emp ereur s saxon s , n i c eux des mai son s de
F ranconie e t de Souabe n ’avai ent pu mainten ir i ntac te l eur au tor i té
sur les vas saux d ’

Outre -Rhin
,
san s comp ter l e s nombreu se s imma

ni tes ec c lé s ia s tique s qu i , dès l e s premi er s s i èc l e s du moyen âge ,
émanc ipa i ent d

’

un contrô l e d irec t des terr i toi re s é tendu s . Quand
les Hoh en stau fen d i sparurent d an s la grand e tourmente du

X I I I e s i èc le , l
’

Alsace ne pré senta p lu s , p endan t longtemp s , qu
’un

amas con fu s de s e igneur i e s laïque s e t e c c lé s i a s t ique s , de t err i to ire s
urba ins et ruraux , où régnai ent trop souven t l a forc e bruta l e e t la
viol enc e , et dont les rapport s réc iproque s c hangeai en t san s c es s e
au gré des capr i c e s des maî tre s ou au ha sard des événement s . I l
n ’y avai t aucune e sp èc e d

’au tor i té po l i t iqu e c entral e ou de gouver

nement , car l
’autor i té des l andgrave s n

’ ex i s tai t p lu s que de nom
aucune autor i té j ud i c i a ire supér i eure , car les tr ibunaux provinc iaux
avai ent ce ssé de fonct ionner ; aucune au tor i té re l igi eu s e prépon
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dérante ,
car troi s évêque s exerçai ent égal ement l eur j ur id i c t i on

dan s l e s p l a ine s de l
’

Alsace .

A la fin du XVe s i è c l e , Maxim i l i en 1er t enta de rendre . un p eu de

coh é s ion et d e forc e au Sa int—Emp ire romain
,
en organ i sant l a

d iv i s ion en c erc l e s , à la d i è t e d
’

Augsbourg pu i s à c el l e d e
Co logne Mai s pour l

’

Alsace c ett e organ i sat ion nouve l l e fut
une c au s e d ’

affa ib lissement p l u tô t que l
’

oc ca s ion d ’une repr i s e de
forc e s . Pour sat i s fa ire aux exigenc e s d e l a po l i t iqu e fami l i al e de l a
ma i son d ’

Au tr iche ,
l e terr i to ir e de l a fu ture provinc e fut coupé en

d eux part i e s , l a Haute -Alsac e et l e Sundgau furent a ttr ibué s au
cerc le d

’

A u tr iche , qu i comprenai t tou s les É tat s h éréd i ta ire s , de la
Lei tha et I ’Adr iatique aux Vo sge s ; la Ba s s e -Alsac e au contra i re du t
fa ire par t i e du cerc le d u Rhin sup ér ieu r

‘
, avec la Savoi e , l a Franch e

Comté , l e s évê ché s de Lau sanne
,
Bâle , Toul

,
Metz

,
Verdun

,

Sp ire , e tc .

T e l l e é ta i t la si tuat ion au débu t du KvI e S i è c l e
,
e t t e l l e nou s la

retrouvon s c ent an s p l u s tard . Quel l e qu e fû t l a vagu e déférenc e
abondante en paro l e s , mai s trè s extér i eu re par fo i s , mani fe s tée à la
maj e s té impér i a l e , que l que fû t même l ’empressement à exécu ter
s e s volonté s , quand on y voyai t u n avantage que l conque , on p eu t
d ire qu

’ i l n ’ exi sta i t pas au débu t du XVI e s i è c l e une autor i té

pol i t iqu e n i r el igi eu se jou i s san t d
’

un pouvo ir in conte sté sur tou s
l e s t err i to ire s e t tou te s l e s popu lat ion s d e l

’

Alsace ; e l l e é ta i t en

p l e in e ana rchie , dan s l e s en s p ropre de -

ce mot . Nous n’

entendons

pas d ire par l à que l e s hab i tant s fu s s ent dé s affec t ionné s , d an s l eur
en semb l e

,
à la dynas t i e des Hab sbourgs qu i oc cupa i ent a lors l e

trône d ’

Allemagne d
’une mani ère in in terrompue , d epu i s p l u s d

’

un

s i è c l e e t d em i . C e tte fam i l l e avai t de profonde s rac i ne s dan s l e pays ;
e l l e po s séd a i t d ire ct emen t et d epu i s longt emp s l a maj eu re part i e de
la Hau te -Al sac e ; e l l e ava i t r epr i s , d epu i s quarant e an s , la grand e

p ré fec tu re de Hagu enau , e t l
’un des s i en s a l la i t monter sur l e s i ège

ép i s copal de Stra sbourg. Mai s d ’au tre par t l e s Hab sbourgs é ta i en t
s i i nt imemen t m ê lé s à l a contre— ré formation dan s l ’Empire ,

i l s
s ’é ta i en t montré s soumi s à tel po i n t à l

’ i nflu enc e de l ’ É glise e t de
l a Compagni e de J é su s , surtou t d epu i s l

’avènement de Rodo lphe I l ,
que tou s l e s p rote s tan t s d

’

Alsace é ta i en t en dro i t de les regarder

1 . Nous n’

ignorons pas qu ’on d it d ’

ord inaire le cerc le d u Ha ut-Rhin mais
notre appellation nous sembl e pré fé rab le ; le nom plus connu des d eux de
p a r tements du Hau t -Rhin et d u Bas-Rhin amène forcément d es confusions
avec les d eux cerc les ainsi d é signés, et qu i marquent d es terri toires tout
d ifié rents .
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donner un e forc e nouve l l e ; i l s sœgent as s idûment aux d i è te s ; ils
font et refont l e ch em in de Vi enne qu i l eur é ta i t d evenu pas sab l e
ment é tranger . On pourrai t cro ire , au prem i er abord , que c

’e s t un
réve i l anti c ipé de l

’ idé e un i taire al l emand e ; c e n
’ e st en réal i té que

l e suprême effor t fa i t pour con server une autonomi e local e que c e s
m i crocosme s po l i t iqu e s s entent conte stée et m inée par l a Franc e ,
et qu

’ i l s e s sa i en t de défendre , comme i l s l
’

ont d éfendu e d epu i s des
s i è c l e s

,
contre l ’Emp ire et le s emp ereur s , contre Wenc e s la s e t

Char l e s—Quin t . C e moment de cohé s ion p lu s grand e e st d
’a i l l eur s

b i en fugi t i f. Ferd i nand I I I , longtemp s avant l e 24 oc tobre 1648 ,
n

’

exerçait p l u s en fa i t aucune au tor i té en Alsac e , n i dan s l e s terr i
toires oc cupé s par l a Fran c e et la Suèd e , n i dan s l e s É tat s re sté s
l ibre s de garni son s é trangères , comme Strasbourg ; au s s i la Franc e
conte sta—t- e l l e

,
dès que l e tra i té d es Pyréné e s l

’eut d é l ivrée de
l
’

E spagne ,
l e s dro i t s théor ique s que l e fi l s e t su cc e s s eur de Ferd i

nand ,
Lé0pold pré tendai t y r eten ir . Mai s comme , à raison même

des ré s i stanc e s de l a D écapole , de la p lupart des pr inc e s e t de
l
’

Empire , l e nouveau régime françai s n
’avai t pu s

’

é tab l ir en core , i l
y eu t une s econd e e t cour t e p ér iod e d

’

extrême confnsion,
où l e

manqu e de toute d i rec t ion général e supér i eure s e fi t d ’autan t p lu s
sentir qu

’

on n ’ avai t pas l e t emp s d
’

y reméd i er , en par t i e du mo i n s
comme autre fo i s

, par d
’

interminables con férenc e s entre l e s inté
ressés . I l n ’y a r i e n d ’

é tonnant à c e que Condé , p as san t a lor s en
Al sac e , a i t écr i t à Louvoi s U ne des chos e s qui m

’a paru p lu s
e s s enti e l l e en c e pai s i cy , c

’ e st qu
’ i l n ’y a aucune e spèc e de gouver

n ement et quasy au cune autor i té é tab l i e ‘.

C ’ e st c e tte au tor i té é tab l i e que l e gouvernement royal é ta i t ,
alor s d éj à , oc cupé d epu i s a s sez longtemp s à con s ti tu er en Al sac e ,
ou s i l ’on p ré fère , à lu i impo s er ,

san s qu
’e l l e en eût compr i s encore

tou te l ’uti l i té prat iqu e . Dè s l e m i l i eu de l a guerre de T ren te An s
on ava i t vu apparaître à l a su i t e des armée s frança i se s des fonc t ion
na ires supér i eur s chargé s du ravi ta i l l ement des troup e s e t de l

’

admi

nistration c iv i l e provi so i re des pays oc cupé s . La gu erre s e fa i sant
contre la ma i son d ’

Au triche s eu l ement
,
les i n tendant s de j u s ti c e ,

po l i c e e t finance s qu i s e suc c èden t d epu i s la pri s e de B r i s ach ,
M . d

’

Oysonvillc , M . de Gi rol l e s
,
M . de Belesbat , e tc . ,

furent des
admin i s trateu rs général emen t cou rto i s dan s l eu rs rappor t s ave c
l eur s vo i s in s d ’

Alsace , all ié s ou pro tégé s de l a couronne de Franc e ,

1 . D uc d
’

Aumale, La derm e/
'
a Campagne de Cond é . (Revue des Deaw

M ondes , 15 mai
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sauf quand i l fal la i t nourr ir à tou t p r i x l e s armée s du roi e t qu 115

e spéra i ent , par qu e lque s menac e s opportune s , remp l ir p lu s vi te
l eur s magas in s vide s I l s n ’avai ent gard e de s

’

oc cup er , p lu s qu
’ i l

n ’ é ta i t néc es saire , de c e qu i ne touchai t pas à l eur sphère d
’ac tivi té

imméd i ate . Même aprè s la pa ix de Munster , l
’ac t ion des i nt endant s

demeura pas sab l emen t r e streint e . E l l e d evai t forc ément l
’ê tre dan s

un pays au s s i morc e lé que l
’

é ta i t a lor s l ’Alsace
,
O ù l e s t erri toire s

soumi s d irec tement au roi s
’

entremêlaient aux terr i to ire s des s e i

gneuries imméd i ate s . I l fal la i t s ’

avancer avec prud enc e su r un ter
ra in tout à fai t i n connu , é tud i er une contrée , s i d ifl

’

érente par l a
langue e t l e s mœur s du r e st e de la Franc e ; i l fa l la i t tâter l e pou l s à
l ’op in ion pub l iqu e , à c el l e du d edan s , comme à c e l l e du d ehor s , car
Mazar i n , toujour s am i de la prudenc e , ne vou la i t pas s e fair e inuti
l ement de qu ere l l e s d

’al l emand à cô té de toute s c e l l e s qu
’ i l

ava i t déj à sur l e s bra s . C ’ e st là c e qu i exp l ique l
’

organi sat ion
trè s l en te d’

un pouvo ir c entra l e t vra imen t d ir igean t dan s la pro
vinc e . Le mot approbat i f d

’

un contrô l eur gén éral des finance s
,

éc r i t au dos d ’une dép êche du maréchal d
’

Huxelles I l n e fau t

point touch er aux u sages d
’

Alsace ,
formai t l a r ègl e de condu i te

du gouvernement françai s d epu i s un dem i - s i è c l e d éjà 2

On aurai t pu const i tuer p eu t— ê tre une autor i té c entral e p lu s
sér i eu se , p l u s imposante au d ehor s , s i la réun ion de l’Alsace à la
Franc e s ’é ta i t opérée un s i è c l e p lu s tô t . Mai s le gouvern ement n e
vou lai t pas r el ever en Al sac e

,
mo i n s encore qu

’ai l l eur s
,
aprè s l e s

expér i enc e s de l a Fronde, l a s i tuat ion d es gouverneur s dé province ,
en l eur la i s sant au tre chose qu

’un vai n t i tre et des honneur s exté
r i eur s . Ni le s capac i té s po l i t ique s n i la fidé l i té de Henr i de Lorra ine ,
comte d ’

Harcourt
, p remi er gouverneur de l

’

Alsace ,
n ’avai ent é té de

nature à l
’

engager p l u s avant d an s c ett e vo i e . Mazar i n , qu i lu i
succ éda aprè s 1659 , é ta i t a s surément de ta i l l e à gouvern er la pro
vinc e

,
mai s i l n’

en avai t guère l e t emp s et n e v int j ama i s l a v i s i ter ,
même en pas sant . Son neveu , auque l l e roi vou lu t b i en confier

'

aussi

1 . La let-tre suivante prouvera qu ’i ls savai ent le prendre sur un ton com

minatoire quand i ls le jugeaient nécessaire . Le 29 novembre 1647 , M . de Baus
san é crivai t au seigneur de R ibeaupierre : S i les habitans de R ibeauvi l le
ne s

’

acqu ittent dans six jours des contributi ons qu’

i ls doi vent , ils se peu

vent assurrer d ’estre traic tez avec le plus de rigueur qu ‘il s ayent jamais é s

prouvée pour ce sub j ect . I l ne fau t point qu ’i ls espèrent aucune relâche .

Les premiers pris payeront pour les autres E . E t lesBibeau
pi erre é taient sous la protection spé ciale de la F rance !
2 . Cette lettre est du 16 février 1700. D anzas, Revue ca tholique d

’

A lsa ce,

1894 , p . 913.
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c e tt e par t de l
’hér i tage du card inal , porta l e ti tre de gouverneur de

l
’

Alsace p endant p l u s d
’

un d em i - s i è c l e (166 1 mai s ce n ’ é ta i t

pas c e s ingu l i er p er sonnage qu i eût pu ê tre pour l e gouvernement
e t la cou r so i t un appu i , soi t un ob s tac l e à l eur s proj e t s . En un
mot

,
l
’

on p eut d i re que l e s gouverneur s de l
’

Alsace au XVI I e s i èc l e
,

p resque toujour s ab s ent s d
’a i l l eur s du pay s , n

’

ont exercé au cune
influ enc e sur son d évelopp ement matér i e l et moral .
I l faut répé ter à peu prè s la même chos e pour l e s grand s—ba i l l i s

de l a pré fec ture de Haguenau ", que l
’

on aura i t pu cro ire app elé s à
jouer un c erta i n rô l e dans la réorgan i sat ion d

’

un gouvernement

propre à l
’

Alsace . Le grand -bai l l i frança i s aura i t été , pour l e s

popu lat ions al sac i enne s , l e suc c e s s eur nature l de l
’anc i en land oogt

autr i c h i en , à la s iné cur e honor ifique duque l aura i ent pu s e rattach er
des fonc tion s admini s tra t ive s mu lt ip l e s e t de hau te impor tan c e .

Mai s comme on cons idé ra i t à la cour l e s r evenu s du grand -bai l l i age
comme un appo i n t nature l aux émo lument s du gouvern eur ,

on ne

vou lu t pas séparer san s dout e c e s d eux s i tuation s qu i n
’ avai ent pas

de corré lat ion néc e s sa ire , e t par su i te l e grand -ba i l l i fut ab sent de
la provinc e , lu i au s s i , quand l e gouverneur n

’

y fa i sai t pas des
appar i t ion s qu i s emb l en t avo ir été for t rar e s .
Par su i t e même de c e tte ab s enc e , l

’

intendant d evena i t l e p er son
nage l e p l u s impor tant de l

’

Alsace
,
l e vér i tab l e r epré s entant et

l ’agent confid en ti e l du pouvo ir c entral . San s doute l e commandan t
m i l i ta i re

,
l i eu tenant gén éra l t i tré ou maréchal d e Franc e , é ta i t b i en

au -d e s su s d e lu i d an s la h i érarch i e offic i e l l e , mai s i l n
’avai t abso

lument pas à s e mê ler ,
en théor i e

, de l a be sogne admin i s tra t ive du

pays , e t i l n e s
’y immi s ça i t guère , en fa i t . L

’

intendant é ta i t r e spon
sab l e vi s—à—vi s du min i s tre et d ’une obé i s sanc e par foi s av eugl e à
l ’égard de la cour ,

i rre sponsab l e au contra ire , et pre squ e tou t
pu i s sant à l

’

égard d u pays . Le gouvernement royal i magina tou t
d

’abord d ’ augmenter l e pouvo ir des i nt endan t s , en m ême temp s qu e
de les fami l iar i s er d avan tage ave c l eur s admin i s tré s , en p laçant le
même homme à l a t ê t e de l ’ admin i stration p roprement d i t e e t de l a
Chambre de j u st i c e d ’

Ensishe im e t de Br i sach . L ’an c i enne Régenc e
des pays au tri ch i ens avai t été composée , comme on l e verra b i en tô t
p l u s en dé ta i l , de j ur i s con su l te s jugean t e t de j ur i s consu l te s admi

1 . Avec une interruption de 1679 a 1691 .

2 . C
’

é taient géné ralemen t les mêmes personnages que les gouverneurs ;
ma is i ls ava ient des sous - bail lis qu i auraient pu fonc tionner pour eux, s’ ils
avaient eu une m ission adm in istrative sérieuse .
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Klinglin Auprè s de tou s l e s mini s tre s e t gen s de rob e
,
i l pas s e

pour r i c h e de p lu s i eur s m i l l ions et l e p lu s grand vol eur de tout l e
royaume 1 Mai s c ’é ta i t un homme d ’une i nte l l igenc e dé l iée , bon
ob s ervat eur des hommes e t de s chos e s

,
un admin i s trateur éc lairé

,

humain
, dans l a mesur e du pos s ib l e , à l

’

égard des popu lat ions mi sé
rables , comme l e prouve l e grand M émoire sur l

’

A lsa ce
,
réd igé ou

du mom s comp i lé et s igné par lu i , en 1697 , ver s la fin d e son séjour
dan s l a provin c e “. Nou s retrouverons l a trac e de son act ivi té fécond e
dan s les domain e s de l ’ indu str i e

, du commerc e e t d e l
’agr i cu lture ;

nou s rencontreron s au s s i p lu s d
’une foi s des fa i t s atte s tant ch ez lu i

un e ab s enc e fâch eu s e de sen s moral
,
un e ind ifl’érence a ss ez comp l è t e

pour l e s moyen s emp loy é s , pourvu que l e bu t so i t atte in t . Quo i qu
’ i l

en soi t de s e s qual i té s e t de s e s d éfau t s “, de s e s vi c e
‘s même ‘

,
on ne

saurai t n i er que c e fut La Grange qu i façonna l
’

Alsace à la fran
çaise pour autan t que l e gouvernement d

’a lors j ugea néc e s sa ire
de mé tamorphos er ses formes admin i strat ive s e t s e s al lure s soc ial e s .

Se s su cc e s s eur s
,
l e s de La Fond ,

l e s Pellet i er de La Hou s saye
,
les

d
’

Angevilliers etc .
,
n ’eurent p lu s qu

’

à cont inu er
,
san s d ifficu lté s

sér i eu s e s , l e travai l d
’as s im i lat ion l ente , i nauguré par lu i 5 .

1 . Lettre du 28 mai 1698. Correspondance d ’

O brecht, manuscri t de la Bi
bl iothèque municipa l e d e S trasbourg.

2 . Ce mémoire de La Grange , d evenu comme un manuel administratif
de l

‘

A lsace pour les générations successives de fonctionnaires français en
A lsace , au XVI I I ° si ècle, existe un peu partout, en d e nombreuses copies .
On verra , par la su ite , tou t l ’inté rêt qu ’

i l pré sente , pour retracer un tabl eau
de l ’é tat de l‘A 1sace . I l a é té partiel lement pub l ié par M . Ernest Lehr dans
le premier volume d e la D escr ip tion d u d épa r tement d u Ba s

-Rhin, S tras
bourg, 1858, t . I , p . 519-557 .

3 . Les gens d e robe on l
’

a vu par la l ettre d ‘

Obrecht, ne l
’

aimaient

guère ; i ls lu i reprochai ent « d
’

ignorer les règles d e la jud icature et de n’être
pas même lettré Le compi lateur des Notes d ’

a rrét d u Consei l souverain ,
pub lié es à Colmar en 1742 , en cite un amusant exemple . S

'
i l est authen

tique . U ne dame à laquelle il s’inté ressai t, et qui se pré tendai t séduite, de
mandai t a la justice qu ’ell e forçât le coupab le à l ’épouser . Le Conseil avai t
admi s un appel suspensif de l ’ incu lpé . M ais La Grange é crivit au bas de la
d é c ision de l ’officialité une ordonnance portant que la sentence serait im

méd iatement exécutoire , nonobstant oppos i tion et sa ns y p réj ud ic ier
(Notes. p .

4 . On lu i reprochait aussi d
‘

extorquer aux vi l les d e son ressort des siné

cures pour ses créatures . Nous connaissons en dé tai l l
’

histoire d e son secre
taire particul ier F umeron qu'i l imposa de la sorte à Landau , et que le

Consei l souverain cassa aux gages quand La Grange eut quitté l
‘

A lsace .

(Notes d
’

a r rêt, p .

5 . D
‘après le ré c i t c i té tout a l'heure, i l semb l e bien que l

’

intendant fut

révoqué au prin temps d e 1698 ; ma is d
‘autre part i l est raconté qu ’ i l fut

promu à l
’

intendance de Bord eaux (I chtersheim , Topographi a , I I , p . 56

É tait ce une d isgrace , un d éplacemen t , ou même un avancement ? J e n ’ai
pu arriva it aucune conv iction bien a1 rctée a cet éga1d .
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L
’

intendant ne pouvant tou t surve i l l er par l u i- même, avai t des
fonct ionnaire s admin i s trat i fs en sou s -ordre qu i l e supp léa i ent dans
c er ta ine s local i té s p lu s impor tante s , ou

,
dan s c er ta in s d i s tr i c t s e t

entretenai ent une corre spondanc e offic i e l l e ave c l eur sup ér i eur ou

ses bureaux . Dès 1657 ,
il y avai t d e ce s comm issa ires ou subd é légués

de l
’

intendant dan s la Haute—Alsac e , qu i parai s s en t avoir vi s i té ou

in sp ec té , à tour de rô l e , les d ifférent s bai l l i age s , pour surve i l l er l a
répart i t ion des impôt s et l a bonne admin i strat ion de l a ju st i c e
C

’

é taient des p er sonnage s a s s ez infl u ent s dan s l eur mi l i eu , pu i squ e
nou s apprenons par une l e ttr e du chanc e l i er d ’

Aguesseau , que

d epu i s 1681 tou s l e s subdé légué s de l
’

intendant à C o lmar é ta i en t
cho i s i s dan s l e Conse i l sup ér i eu r , et qu

’ i l y en eut même un qu i ,

ayant é té fa i t procureur-

général , n e c e s sa pas pour c e la de remp l ir
l e s fonct ions de d é légué »

. Plu s tard ,
l a subd é légat ion d an s c e t te

v i l l e fu t rattac hée à la charge de prêteur royal ’ . A Stra sbourg,
ou

mentionne comme dé légué s oc ca s ionne l s de La Grange , Ulr i c
Obrecht , l e prê teu r roy al , et M . Den i s Baudoin , con se i l l er du R oy » .

Mai s c ’ é ta i en t p lu tôt , san s dou te , s e s ren1p la c ants t empora ire s que
s e s subord onnés h iérarch ique s 3 ,

C ep endant c e n
’ e st qu

’ au XVI I I e siè
c l e que l e syst ème des subd é légat ion s , que l

’

on p eu t comparer à
nos sou s -préfec ture s , r eçut tout son d éve lopp ement en Al sac e ; au
débu t l ’on n e vou lu t pas trop entraver l e s rêgences pr i nc i ère s e t
s e igneur i a l e s , ac cou tumée s à p l us d

’ i ndép endan c e et qu
’un mot de

l
’

intendant l u i —mème t ena i t au s s i p l u s fac i l ement en re sp ec t .
Pour le r e st e de l a mach ine admin i s trat ive , e l l e n e fu t gu ère
mod ifié e . On verra tout ’a l ’ heure les mutat ion s Op éré e s dan s l

’

orga
nisation financ i ère

,
j ud i c i a ire et m i l ita ire d e l a nouvel l e provinc e

frança i se nu l l e par t e l l e s ne furent mo in s rad i ca l e s que dan s l
’

adm i

nistration proprement d i t e . L
’

intendant ne toucha n i aux rêgenœ s

étab l i e s dan s l e pays , n i aux ba i l l i s . I l s
’

appliqua s eu l emen t à faire
comp rendre

’a c e s d ern i er s , qu
’ i l s fu s s ent en fonct ion s sur les t err i

toires d irec tement soumi s au roi
,
ou sur c eux des p r i nc e s et sei

gneurs possessionnés en Al sac e , qu
’ i l s ava i ent à rec evo ir s e s ord re s

e t à les exécut er en d i l igenc e . C e s d ern i er s terr i to ire s , qu i reprê
senta i ent au trefoi s autant de souver a inetés d ivers e s

,
tou t en cont i

1 . I l y en avait quatre alors dans la H aute-A lsace . Lettre de M azarin à
Colbert , 14 août 1657 . Lettres , VI I I , p . 611 .

2 . Le ttre d e d
’

Aguesseau au premier présiden t d e K lingl in,
13 mars 1748 ,

dans la P eti te Ga settc d es Tr ibuna uæ d
’

A lsa ce , Colmar , 15 ju i ll et 1860.

3. L . D acheux, F ragments d e Chroniques , S trasbourg, 1896 , I V , p . 124 .
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nuan t à sub s i s ter SOU S l a forme de corp s pOlitiques e t en con servant
c er ta in e s prérogat ive s nominal e s , n

’

é tai en t p lu s , comme on l
’a fait

r emarquer avec rai son , quedes d ivis ions a dministra tives , p l acé e s sou s
l ’autor i té des agent s du pouvo ir c entral L e Roi y

par l a i t par l a bouch e de l
’

intendant ; i l fal la i t b i en lu i ob e 1r , e t l e s
ordonnanc e s de c e hau t fonc t ionna ire

,
l u e s du haut de l a cha ire e t

affichée s dan s tou s l e s v i l lage s , fai sai en t comprendre aux paysan s
l e s p lu s é car té s des bru i t s du mond e , qu

’ i l y ava i t maintenant un e
au tor i té supér i eure à c e l l e de l eur maî tre imméd i at , et que c e der
n i er avai t égal emen t un maî tre , c e qu i n

’

é ta i t pas pour l eur dép la ire .

Mai s d ’au tr e par t , sau f en de rare s oc ca s ion s
,
l e contac t d ire c t avec

l e s fonct ionnaire s é tranger s subal terne s ne s e produ i sa i t pas pour
eux et n e pouvai t donc produ ire c e s fro i s s ement s s i fréquent s e t s i

p énib l e s entre conquérant s et conqu i s , lor squ
’ i l s ne son t pas gen s

de même cu ltur e i nte l l e c tue l l e e t moral e . La populat ion ind igène ,
l a i s sée l ibre dan s ses m œur s

,
sa langue et s e s trad i t ion s s écu laire s ,

rel at ivement épargné e par l
’ impôt , éta1t m 1eux protégée qu

’

au trefo is

contre l e s maux de l a gu erre et s e d é s in tére s sa i t d
’ai l l eur s , à un

poi n t de vue égoïs te , de toute lu tte éven tu e l l e , pu i squ
’ e l l e n ’ava i t

po i nt à fourn ir de solda ts ; e l l e s e trouvai t donc dan s une s i tuation
c er ta i nement enviab l e à b i en des po i nt s de vu e et l

’ admin i s trat ion de
Lou i s X IV

,
l e p rem i er vér i tab l e gouvernement mod erne que l

’

Alsace

a i t connu
,
n ’a c erte s pas été la p lu s mauvai s e d e toute s c e l l e s qu

’ e l l e
a vu pa s s er d epu i s .

Aprè s c e que nou s venon s d e d ir e , on s e d emandera peu t -ê tre
comment

,
en l ’ab sen c e d ’

organe s généraux de la pen sée e t de la
vo lonté du pays tou t en ti er , en l

’ab s enc e d ’

un pouvo ir c entral , i l a
pu s

’y produ ire j amai s aucune ac t ion commune , so i t pour l a dé fen s e
du t err i to ire

,
soi t pour la pour su i te d

’ i ntérê t s communs
,
entre tan t

de peti t s É tat s séparé s par l eur s intérê t s matér i e l s e t l eur s r ival i té s
pol i t ique s ou rel igi e u s e s . A vra i d ire , i l exi s tai t en Al sac e une orga
nisation rud imenta ire qu i, née sou s de mei l l eu r s au sp i c e s e t favo
r i sée par les événement s , aura i t pu se d éve lopp er peu à peu e t
about ir peu t—ê tre à l a création d

’une a s soc iat ion rhénane
,
fa i sant

su i te
, pour a in s i d i re , à la con fédération des can tons h e lvé tique s .

Des né c e s s i té s financ i ère s pour l a Hau te—Alsac e , des néc e s s i té s
mi l i ta ire s pou r l a Ba s s e—Alsac e avai ent amené , dès l e KIVe s i è c le,
des ententes , d

’abord pas sagères , pu i s des al l i anc e s p rolongée s ,
enfi n des réun ions p lu s ou mo i n s régul i ère s en tre l e s Eta ts de la

Gyss, H istoire d
'
Oberna i , I I , p . 270.
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fami l l e nob i l i a ire par son ch e f
,
chaque vi l l e par un d e s e s magi s trat s ;

mai s i l s emb l era i t que ç
’

ait été chos e rare que de voir l e s ayants
d roi t a s s i st er tou s aux s éanc e s . Quand l ’arch iduc

,
régent d e l

’

Au

tr i ch e antér i eu re
,
ne pré s idai t pas en p ersonne , c

’

é ta i t son rempla

çant , l e land vogt , qu i pré s entai t e n son nom l e s d emand e s et l e s

propos i t ions du gouvernement . Le s troi s ordre s s e groupai ent en
bureaux (Aussc /zusse) pour l e s examin er , pu i s i l s venai en t donner en
séanc e plén1ere ,

soi t un avi s favorab l e
,
so i t l ’ exp l i c ation de l eu r

refu s . Le gouvernement , surtout quand i l s
’agi s sai t d e sub s id e s ,

n
’

acceptait pas c ependant tout de su i t e l e s fins de non-rec evo ir ; i l
répondai t par un contre - exposé p lu s pressant encore , sur l eque l l e s
É tat s recommençai ent à d é l ibérer

, pu i s l e débat s e conti nuai t par
des dup l ique s , voire même d es tr ip l ique s , é changée s entre land vogt
e t d i è t e , j u squ

’à c e qu
’un des d eux s e d éc idât à céder . I l n e s emb l e

pas y avo ir eu des d i s cu s s ion s oral e s régul i ère s e t contrad i c to ire s ,
comme dan s nos a s s emb lée s par l ementa ire s mod erne s ; c ep endant
nou s voyons parfo i s des memb re s d e la Régenc e envoyé s comme
commi s saire s pour exp l iqu er verbal emen t aux É tats la néc e s s i té de
t e l l e me sure ou l ’urgenc e de tel sacrifice
Quand l e s É tat s votai en t l e s somme s d emandé e s , i l s ava i ent tou

jour s so i n de s tipu ler que c
’

é ta i t un don gratu i t e t l
’arch iduc l eur

fa i sai t expéd i er des l e ttre s reversales par l e sque l l e s i l dé c larai t que
l a conce s s ion fa i te n e pou rra i t t irer à con séqu enc e pour l

’aven ir .

La somme ain s i votée s e répart i s sa i t entre l e s tro i s ordre s
,
et

chacun d ’ entre eux s e chargea i t en su i t e d
’ as s ign er à s e s re s sor t i s s ant s

la par t de dépen se qu i lu i revena i t . C
’ e s t en p art i e pour Op ér er c e s

répar t i t ion s que l e C l ergé et l a Nob l e s s e entretenai en t un D ire c to ire

p ermanent , dont l e p rés id ent et les d ép u tés s
’

occupa ient de régl er
l e s contingent s e t v e i l la i en t aux in térê t s communs . Parmi l e s repré
sentants al sac i en s que nou s rencontron s dan s les proc è s -verbaux
de c es a s s emb lée s provinc i al e s d e l a Hau te—Al sac e nou s noton s l e s
abbé s de Luce l l e , d

’

I ssenheim
,
d

’

O elenberg,
le prévô t du chap i tre

d e Thann , l e s R ibeaupierre , l e s S chauenbourg,
les Landsperg, l e s

Re inach
,
les d

’

Andlau
,
les dé légué s des vi l l e s d

’

Altkirch, de Belfort
de C ernay , Del l e , Ens i sh e im ,

Ferre tte
,
Flor imont , Land s er, Mas s e

vaux
,
Thann

,
etc .

l . Procès—verbaux des É tats d e la Haute—A lsace , I GOO-1610. A .H .A . C . 326 .

É tats d e 1619-1620. A . H . A . c . 1 5 .

2 . Nous d evons fa ire remarquer que ces assemblé es ne se réun issa ient
nullement chaqu e anné e .
3, Ces noms son t relevés dans le recès des sé ances ,

tenues à Ensishe im ,
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Le s s e s s ion s d e l ’a s semb lée provinci al e de la Haute -Al sac e furent
suppr imée s de fa i t par l a gu erre d e T rente An s . Prè s de c ent an s

p l u s tard ,
l e souven ir exac t d es cau se s de c e tte inte rrup t ion é ta i t à

peu prè s e ffacé , car nou s l i sons dan s un mémo i re offi c ie l , ad re s sé
ver s 17 18 au Régent On ne sa i t pas préc i sément dan s que l temp s
c e s É tat s c e s s èrent d etre convoqué s ; on sai t s eu l emen t que c e fut
longtemp s avan t la pa ix de Munster . L

’

irruption des troup e s
su édo i s e s et de l eurs en fut vra i s emb lab l emen t l a cau s e
L ’auteur de c e rapport ignora i t par conséquent que l e s s e igneur s
ecc lé s i a st ique s et laïqu e s du Sundgau et d e l a Haut e-Alsac e avai ent
e s sayé de reprendre les anc i enne s trad i t ions , que , sou s la pré s id enc e
du s e igneur de R ibeaupierre , des a s s emb lé e s avai ent s i égé en 1652
e t 1653

,
et qu

’ e l l e s avai ent même ré c lamé au comte d ’

Harcourt la
confirmation de l eurs pr iv i l ège s . I l e s t vra i que les vi l l e s n e s em
b l en t pas avo ir as s i s té à c e s d é l ibérat ion s
On ne d i s cu ta i t pas s eu l emen t l e s sub s id e s , mi l i ta i re s e t au tre s ,

durant l e s s e s s ion s de c e s a s semb lé e s , on y arrê tai t au s s i des pro

grammes moné taire s , l e d écr i de c er ta in e s e sp èc e s trop ou trageu se
ment falsifiées ou rognée s , la rép re s s ion du br igandage local , l a
construct ion de d igu e s et d e fos sé s , e tc . On t âcha i t au s s i d ’

y apai s er
et régl er l e s confl i t s e t les qu ere l l e s entre l e s memb re s des É tat s
e ‘ux -mêmes 3

L ’asp ec t des réun ion s d es É tat s de l a Bas s e—Alsac e e s t mo in s
calme d ’

ord inaire , l eur s séanc e s ont mo i ns de régular i té , mai s au s s i
c e n e sont p lu s des subordonné s qu i s e rencontrent en pré s enc e
d

’

un supér i eur ,
c e sont des égaux , égal ement imbu s de l eurs dro i t s ,

qu i d i s cu t ent le s que stion s et trop souvent s e d i sputent à p ropos
d

’ e l l e s . Au XVI e s i è c l e , c e s réunion s avai ent été trè s fréqu ente s e t

en 1601 . Cf . aussi L . Brièle , La Régence d
’

Ensisheim , d ans les Cur ios i tés
d

‘

A lsa ee, de Barthold i . (Colmar ,
1 . Rappor t sur la noblesse d

’

A lsa ce
, manuscri t d e la Bib l iothèque muni

c ipale de S trasbourg.

2 . La séparation définitive entre la nob lesse des d eux rives du Rhin é tai t
encore si peu fai te à ce moment que les seigneurs du Brisgau vinrent à
Ensisheim pour ces sé ances , sans être convoqués , et i l fallut que l ‘archiduc
F erd inand é crivi t à la R égence de F ri bourgune lettre énergique (24 sept . 1653)
pour lu i faire comprend re qu ’une parei l le façon d ’agir é tait contrai re à sa
souveraineté . C .

3. C
’est ainsi que le 16 aoû t 1611 , une vive querell e ayant é claté entre

Christophe T ruchsess d e Rhe infeld en et M elchior d e S chauenbou rg,
l ’ord re

d e la nob lesse , pré sid é par Everard de Ribeaupierre , ordonna qu e les pa
roles prononcées de part et d ’autre d ans un moment de colère , fussent ou
b liées et que les ad versaires se d onneraient la main , jurant un oub li
perpé tuel des in jures réciproques ; ce qu i fu t fait le 19 août C.
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avai ent même pr i s un caract ère pre sque annu e l , au s s i longtemp s

qu e l e s danger s pr e s sant s du d ehor s ava i ent fa i t oub l ier l e s cau s e s
de d i s cord e re l igi eu se ou pol i t iqu e, so i t a

’

époque d e l a guerre
des Paysan s , soi t durant l e s guerre s de re l igion en Franc e , alor s

que l e s r eî tre s de J ean —Cas imir de Dohna , ou l e s Lorra in s de d
’

Au

male s ’

approchaient suc c e s s ivement du t err i toire ou l e ravagea i en t
sur l eur p as sage . Alternat ivement convoqué s , soi t par l

’

évêque de
Strasbourg,

en sa qual i té de l andgrave de la Ba s s e —Al sac e (e t en
son ab s enc e par l a Régenc e ép i s copal e de Savern e ) , so i t au s s i par
l e land vogt de Haguenau , n ou s voyon s l e s d é légu é s d es É tat s s e
réun ir à Strasbourg ou à Haguenau , que lqu efo i s à Schl e s tad t ou à
Mo l sh e im , pour p rendr e l e s me sure s de s écur i té né c es sa ire s , l ever
des contingent s de mi l i c e s , dé s igner des commandant s m i l i ta ire s ,
d é terminer l a répar t i t ion des d en i er s pub l i c s à lever pour parer à
c e s d ép en se s ,
Mai s c e n ’ e st pas de c e s que st ion s s eu l ement que s

’

occupait l
’

as

s emb lé e provinc ia l e . On y d i sc utai t l ’amé l iorat ion du trafi c des
c éréal e s et les moyen s d ’ empê cher la ch erté des gra in s , tou t comme
le s l ibr e s—é changi s te s e t l e s p rotectionnisfes ac t u e l s on y d ébattai t
l a réforme des monnai e s , les mesure s d e pol i c e contre l e vagabon
dage , l

’arre stat ion des maraudeurs , e t j u squ
’aux tar i fs des v iande s

de boucher i e .

Quelque foi s on a tenté , dan s ces réun ion s , d
’amener entre l e s

p art i c ipant s un group emen t p lu s int im e et permanent , s i pos s ib l e .

Aprè s de longs effort s , on s emb la i t y ê tre p arvenu en 1580. Une
al l i an c e d éfen s ive y ava i t été conc lu e pour tro i s an s entre les É tat s
de l a Bas s e—Al sac e ; mai s imméd i atement aprè s commenc èr en t les
d i s s en sion s en tre l e s comte s - chanoin e s c athol ique s et prot e s tants du
Grand- Chap i tre , l e s quer e l l e s du Brud erhof comme on l e s
app e l l e dan s l

’h i s toire localeï et
,
à partir de c e moment , tou t renou

vellement de l ’ al l i anc e fu t emp ê ché , malgré l e s effort s de l
’

évêqu e

1 . On trouve aux A rchives municipales de S trasbourg un riche fond s de
mi ssives d iverses et de recès concernant les assemb lé es provinciales de 1515
à Lou is X I V ; i l est compris dans la rubrique A . A .

,
l iasses 1982 - 1995 . I l y

aurai t de quoi en tirer, sans trop d e peine , une intéressante monographie
sur cette organ isation fort peu é tud ié e jusqu ‘ici et qu e nous ne pouvons
qu

’

efileurer sommairement . Voy . encore des matériaux nombreux aux
A rchives de la Basse—A lsace , G 226 et su ivants . On en trouverait enfin
dans toutes les A rchives munic1pales des vi l les impé riales (p . ex . O bernai ,
A . A . fase . 61

2 . D u nom d
’

un pala is , habi té à. S trasbourg par les chanoines d evenus
luthé riens et ré clamé par les chanoines catholiques .
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une p 1etre idé e d e l I n te l l igenc e pol i t ique de l eu rs r ep ré s entan t s . Le s
député s de l a D écapole prétenda i ent s iéger aux As semb lée s provin
c ia l e s au —d e s su s de l a Nob l e s s e imméd i at e , e t n e vou la i ent même pa
alterne r avec e l l e pou r l a

’

pré séanc e.Oberna i Haguenau , Ro sh e im
r e fu sèrent

, pour c e s eu l mot i f, d
’a s s i s ter aux r eunion s de 1605

,
1606

e t 1608 , et , c e qu i p eu t paraî tre p lus é tonnant encore , i l s
s

’

bstinrent même
, pour c e po i n t d

’

ét iquette conte sté , d e contr ibuer
à l a répre s s ion

-

du br igandage loca l 1

Le s as s emb lé e s provinc ia l e s fur ent encore convoquée s que lque foi s
aprè s l

’ i nvas ion de M ansfêld ä pour d i s cu ter l e s moyen s de r é s i s ter
au pas sage d es troupe s é trangère s , l a créat ion d

’

un i mpô t fonc i er

provinc ia l qu i p ermettra i t l
’ entre ti en d ’

un corp s de mil i c e s e t la
con s t i tu tion d

’

un fond s de ré s erve , propos i t ion s dont au cun e
n

’

abou tit
, grâc e à l a méfianc e réc iproque des É tat s . La d erni ère de

ces s e s s ions à peu prè s stér i l e s eu t l i eu à M olshe im ,
l e 7 mar s 1631 ,

où l
’

on e s saya de s ’ ent endre contre l ’ invaSion d e l a monnai e de b i l lon
de mauvai s a lo i

,
contre l e s ac capareur s d e c éréal e s e t sur l a proc é

dure à su ivre pour l a confi s cat ion des b i en s des sor c i ère s . Pui s
vinrent l ’ i nvas ion su édo i s e e t l ’oc cupat ion françai s e , et l e s réunion s

provin c ia l e s c e s s èrent d
’ e l l e s—mêmes .

On l e s v i t s e r eformer ,
une fo i s encore , aprè s l a s ignature des

tra i té s de Westphal i e . La Frond e ab sorba i t l e gouvernement royal
e t p aralysai t son i n flu enc e en Al sac e , où i l s e maint ena it ave c p e ine
dan s que lque s for tere s s e s du Rhin , a lor s que l e duc de Lorra in e ,
exc lu du bénéfi c e de l a pa ix , menaçai t la p rovin c e et la ”

ravagea i t
cruel lement par d es i nva s ion s souda in e s . C ’

é ta i t fournir une oc ca s ion
trè s nature l l e aux É tat s d e l a Bas s e—Al sac e pour s e réun i r e t d éli
b érer sur l a mi s e en dé fen s e du pays . C e s É tat s é ta i en t ou du moi n s
s e croyai ent tou s

,
sau f l e t err i to ire propr e du grand -ba i l l iage de

Haguenau , re s té s É tat s imméd ia ts d e l ’Empire ,
d e par l e trai té de

Muns ter
,
e t le gouvernement frança i s n

’avai t pas l e pouvoir e t ne
se re connai s sai t même pas , du mo i n s a lor s , l e dro i t d

’ empêc her
l eur s d é l ibé ra tion s commune s . Les É tat s s e r éun ir ent donc à
S tra sbourg,

l e 1 7 novembre 1650 pou r prend re des mesure s de

prote c t ion effi c ac e s contre les p i l lard s e t l e s maraudeur s qu i infes
taient l e s c ampagne s . On les voi t s i éger encore le 8 novembre 1652 ,

1 . Oyss , Histoi re d 'Oberna i , I I , p . 12 . La Nobl esse imméd iate intenta
de son côté , en 1609 , un procès en d iffamat ion contre ces v i l les . d evan t la
Chambre impé riale d e S pire . procès qu ’el l e perd it d

'a i l leurs en 1615 .

2 . Le 18 octobre 1622 ,
le 1 ° r aoû t 1623, le 11 octobre 1624 , le 24 avri l 1625 ,

le 17 octobre 1626 .
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s igner une vér i tab l e al l i an c e dé fens ive contre le s troupe s de Char l e s
de Lorrai ne , et la pro longer d

’une anné e d ans une tro i s i ème se s s ion ,
t enu e l e 1 1 févr i er
C e furent là le s d erni ères mani fe s tat ions po l i t iqu e s sér i eu s e s d e
c e corp s mal const i tué , à l

’ac t ion trè s i ntermittente et qu i , du moi n s
au XVI I e s i è c l e , n

’a guère rendu de s ervi c e s appréc i ab l e s au pays .
San s doute , i l s

’e s t encore réun i l ’une ou l ’au tre fo i s dan s l e s anné e s
su ivante s

, pu i squ
’ i l y eu t même encor e une s e s s ion des É tat s de l a

Bas s e -Alsac e aprè s l e s arrê t s d e réun ion et la c ap i tu lat ion d e
Strasbourg. C ’ e s t la d ernière dont nou s ayon s re trouvé l a tra c e
e l l e fut convoquée par l a Régenc e ép i s copal e de Saverne“

,
a

Stra sbourg,
le 3 j anvi er 1683, e t s

’

ouvrit en pré s enc e du baron d e
Montc lar e t de l ’ intendant La Grange ; nou s ne saur ion s ind iquer
l ’obj e t de s e s d é l ibérat ion s ; p eut—ê tre é ta i t -cc s imp l ement une
formal i té , ac comp l i e pour r econnaî tre sol enne l l emen t l e nouve l é t a t
de chos e s . En tou t ca s l e s trad i t ions de d i s cord e y furent soigneu
sement maintenue s ; l a Nob l e s s e imméd i at e fi t enregi s trer une

prote s tat ion formel le contre l e s vi l l e s impér i a l e s dont l e s d é légué s
s ’é ta i en t p ermi s de s igner l e re c è s de la d i è te avan t l e s s i en s C

’e st

par c e t ac t e que furent c lô turée s l e s s éanc e s des As semb lée s prov in
c ial e s d ’

Alsace qu i ne d evai ent revivre qu
’un in s tant

,
e t b i e n

mod ifiée s , en 1787 .

Aprè s avoir br i èvement exposé l e s rouage s supér i eurs du gouver
nement

, ce qu
’

on pourrai t app e l er l
’admin i s trat ion p oli tique de l a

provinc e , i l nou s fau t d ire qu e lque s mot s des organe s infér i eur s de
c ette admin i s tration . C eux- c i n ’ont guère changé par le fa i t du
trans fer t de l ’Alsace d

’une couronne à l ’au tre . Le gouvernement
françai s n ’a po i n t tou ché , ou touché as s ez tard

,
aux d iv i s ion s

i ntrodu i te s de temp s i mmémor i a l par l e s anc i en s maî tre s du sol ,

qu i en re s tèren t l e s u su fru i ti er s au po i n t de vu e admin i s trat i f et
matér i e l . Toute s e igneur i e un peu cons idérab l e é ta i t d iv i sé e en
ba i l l i age s (Aem ter , Vogte ien) , p lu s ou mo i n s nombreux s elon l

’

é tendu e
du A la tê te d e c hac un d ’ entre eux se trouvai t un fonc
tionnaire (Vogt , Amtm ann) à l a foi s admin i s trat i f e t jud i c i a ir e , san s
ê tre pour c ela toujours un légi s te ‘; c

’

é ta i t l e repré s entan t imméd i a t

1 . A rchives de la Basse-A lsace , G . 240—244 .

2 . Gyss, H istoire d
’

Oberna i , I I , p . 254 .

3. Bien des seigneurs n
’avaient qu ’un seul bai ll i .

4 . Onverra , quand nous parl erons d e l ’adm ini stration de la j ustice , les efforts
faits par le gouvernement français pour reméd ier à. ce grave inconvénient .
Nou s avons trouvé aux A rchives d e la Basse-A lsace (G . 1162 ) une pièce
qu i donne des renseignements curieux sur l ’activité des bai l l is ; c ’est l

'

Estat
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et l ’homme d e confianc e du maître
, qu

’

i l fû t b aron
,
comte

, pr in c e
ou Magi s trat d e vi l l e l ibre . I l ava i t à contrô l er l a r entré e d es revenu s
s e igneur i aux , à surve i l ler l ’ admin i s trat ion loca l e

,
et à d ir iger

l ’ ac t ion d e l a j u s t ic e cr iminell e . C es ba i l l i s é ta i ent soumi s
,
a in s i qu e

nou s l ’avon s déj à d it p l u s haut , à l a d irec t ive de R égences d an s l e s
t err i to i re s p lu s é tendu s c e l l e de l

’

évê ché de S trasbourg s iégea i t à
Savern e

,
c e l l e du comté de Hanau—Lichtemberg à Bouxw i l l er ,

c e l l e
de l ’abbaye de Murbach à Guebwi l l er ,

c e l l e d es R ibeaup ierre à

R ibeauv illé . I l s ava i ent , à l eur tour , comme subordonné s l e s p r évô t s
(S chu lt/ze iss ) d es d ifférente s commune s ru ral e s , d é légué s , eux au s s i ,
du souvera in , pou r admin i s trer avec l e s é lu s ou j ur és d e la commune
l e s affa ir e s d e l a loca l i té . D

’

ord inaire ,
outre l e ba i l l i

,
on rencontre en

core dan s sa c irconscr ip t ion l e re c eveur du bai l l iage

qu i ava i t à t en i r note des r entré e s en argent e t des revenu s en
natur e du s e igneur ,

e t le greffier de bai l l i age (Am tssc /1re iber ) qu i
é ta i t le cons e i l l er e t parfo i s m ême le d irec teur du bai l l i dan s l

’ ins
truc tion des affa ires j ud i c i a ire s . Dan s l e s bai l l iage s de peu d

’

é tendue
c e s d eux charge s é ta i en t souvent c umulée s par l a m ême p er sonne .

Dan s c erta i ne s par t i e s de l a Hau te—Alsac e , dans l e comté de

Ferret te par exemp l e , nou s ren controns une organ i s at ion adm inis

trative un peu d ifférente ; entre l e bai l l i age e t la commune S I n ter

pos e un group e interméd ia ire , l a Mai r i e (M eyer tbam ) , _

formé de

p l u s i eu rs v i llage s e t admin i s tré par un mair e (Al eyer ) a s s i s té d
’

un

agen t subal terne (We ibe l
,
F ronbott) , qu i t i e nt a l a fo i s d e l

’hu i s s i er
,

de l
’

appar iteur e t du gard e c hamp ê tre . D é ta i l c arac tér i s t ique : l e
ba i l l i e st a s s i s té

,
d an s l ’ exe rc i c e d e s e s fonc t ion s , par l e s quatre

pr inc ipaux maire s des ba i l l i age s , l e s Amp tvierer , qu i lu i con sti tuen t
une e sp èc e d e c on se i l exé cut i f ‘

D
’

ord inaire leba i l l i ré s ida i t au mi l i eu d e s e s admin i s tré s
,
dan s

et règlement de ce qu i doit estre cy
- après gard é et observé d ans les pré

vostez d u ba il l iage de S chirmeck , de la part d e nous, J ean Cabi l lot, l icencié
ès- loix , bai l li f du d i t l ieu , D achstein et M olsheim » . C

’est un p lacard grand
in— fol io , é vid emment d estiné a être placardé dans les communes , avec ind i
cation des jours d ‘aud ience , d u tari f des sentences , etc . I l porte la date du
10 ju in 1687 .

1 . Bonvalot , Coutumes d e F er rette , p . Ces maires n'é taient pas des
personnages bien importants . Nous avons lu la suppl ique d ’

un ma ire de Gi
romagny , d emandant qu ’

on lu i fasse unmanteau neuf, le sien é tant d é chi ré .

A la ré ception de ce tte pièce . la R égence d ’

Ensisheim demande gravem ent ,
le 8 septembre 16 18 , un rapport spé c ial aux offic iers de la se igneuri e d e

Bel fort , pour savoir S ‘i l y a l ieu d ’accord er led i t manteau . On voit que la
paperasserie adm inistrative , sous laquel le succombe l ’Europe contempo
raine , ne d ate pas d

’

hier.
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Seigneur i e (Obr ig/re i t) e l l e—même ; mai s s i c e t app el e s t j ugé fri
vol e

,
c ’ es t-à—d ire s i l e jugement nouveau e s t con forme au p r emi er ,

l ’app e lant paye pour c e dérangemen t inu t i l e u ne amend e d e
30 sche l l ings . Quand l e sc /zu ltheiss fai t sonner la c loch e du vi l lage , l e s
j uré s sont tenu s de ven ir s iéger endéans une heure , sou s p e i ne de
10 s ch e l l ings d

’amend e . Le jour d e l a S .

-Adolphe , alor s qu
’

on
organ i se l e j ury (d a s G er icht) , on dé s ignera en même temp s parmi
l e s bourgeoi s d eux d é fen seur s d ’

offic e qu i r ec evront
s ix p fenn ings d

’honora ire s par cau s e entendue . Pour c e maigre
sa la ir e

,
i l s sont t enu s de p l a ider déc emment e t correc temen t , car

s ’ i l s s’ interrompent et s
’

inj urient , i l s sont pas sib l e s d e 30 s ch el l ings
d

’ amende . S i l’ inculpé ne veu t pas s e contenter du dé fen seur loc al ,
i l pourra en fa ire ven ir un , à s e s fra i s du d ehor s . Le prévô t e t l e s
H e imburger auront so i n de noter par ecr i t tout dé l i t e t tout e contra
vent ion dont i l s entendront par l er . L

’

aubergiste ,
d e son c ô té ,

ch ez
l equ el i nj ure s , j urons , coup s e t b l e s sure s s

’

é changent d
’

ord i naire
aprè s bo ire , e s t t enu de l eur fa ire savo ir imméd i a tement , avec tou s
l e s d é ta i l s , c e qu i s

’e s t d it e t fa i t ch e z l u i
,
e t non pas s eu l ement

qu inz e jours avant la s e s s ion . C ’ e s t tren te sch el l ings d
’ amend e

pour c eux qu i s e sont lanc é d es inj ure s , et c eux qu i sont coupab l e s
d e b l a sph ème i ront en pr i son e t payeront tro i s l ivre s d

’amend e .

Le prévô t do i t ve i l l er égal emen t à c e qu
’aucun des hab i tant s n e

gasp i l l e son avo ir (unnuts lic /e verse/zr t) e t n e s e me tte a i n s i sur la

pai l l e , lu i , sa femme et s e s en fant s . Si un premi er aver t i s s ement
n

’

amène pas un changem ent de condu i t e ,
’ i l devra d énon ce r l e pro

d igu e au se igneur . I l est tenu d ’a i l l e urs de donner l e bon exemp l e
lu i—même et n e pas trop s e gob erger , ave c s e s a s s e s s eur s , aux fra i s
de l a commune . S ’ i l s fonct ionn en t au vi l lage même , i l s ont dro i t à
des honora ire s de d eux sch el l ings ; s i l eur ac t iv i té offic i e l l e
néc e s s i te une cour s e en vi l l e

,
i l s ont dro i t à un e somme doub l e‘

Tou te s les autre s ré tr ibu tion s sont abo l i e s . Nul ne p eu t ê tre
admi s à la bou rgeo i s i e san s l

’au tor i sa tion du s e igneur ; pour y
arr iv er , i l fau t payer c i nq l ivre s au se igneur e t nu é l ivre à l a
cou tume , aprè s avo ir j ust ifi ê d

’abord de s a na i s sanc e légi t ime ’ . S i
le cand idat à la bou rgeo i s i e épou s e ou a épou sé fi l l e ou veuve de
Bers te tt , i l ne paye ra que t ro i s l ivre s ; s

’ i l est m anant
,
c ’ e s t -à- d i re

1 . Ces taxes n-eta ien t pas partou t les m êmes , naturel lemen t ; a insi le pré
vot d e F ü rd enhe im ne toucha it qu e 3 schell ings , six pfenn ings pour une

course d ‘a ffai res en v i l le . (R euss , Aus d cr Geschichte F itrd cnheirn
'

s , p .

2 . On ne pouvait de même qu i tter Berstett avan t d
'avoir réglé avec la

se igneurie le d roit d e départ (A bsug) .
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s I l hab i t e déj à la loca l i té du cons entement du se1gneur , c
’ e s t c inq

s ch el l i ngs seu l emen t qu
’ i l aura à d ébour s er .

Le dép lac ement d
’une p i erre -borne , en labourant , n

’ e st frapp é

que d
’

im e amend e de trente sche l l i ngs , mai s i l en coûtera c inq l ivre s
à qu i s e p ermettra d

’héb erger un J u i f ou de trafiquer avec lu i . Pour
tou t autre pas sant , on pourra l e loger pour une nu i t , mai s pas p lu s
longtemp s , qu

’ i l so i t allemand , français , mend i ant , ou quo i que
c e soi t Quand l e s hab i tant s achèteront ou vendront du vin , i l l eur
e st dé fendu de bo ire pou r p lu s de quatre p fennings par écu de mar

chand ise vendu e , e t pour fac i l i ter l e contrô l e , les marché s s eront
toujour s pas sé s par é cr i t d evan t l e p révôt , à p e ine de c inq l ivre s
d

’amend e . C e d ern i er d evra r évi s er au s s i ch aque année l e s comp te s
de tut e l l e , mai s i l n e prendra pas p lu s de c inq s ch e l l i ngs de fra i s
de vacat ion (Ze/1rkosten) par séanc e . Aprè s déc è s d

’

un hab i tant ,
aucune p i è c e de mob i l i er ne sera l ivrée aux hér i ti er s sans l e consen
tement du s e igneur .

En t emp s de troub l e s e t de guerre , c haque bourgeoi s est t enu
de monter la gard e à tour de rôl e

,
se lon les ind i c at ions d u prévô t ,

qui contrô l era à l
’

improviste l e s ve i l l eurs et frapp era d
’un e amende

de trente s ch el l ings l e s dé fa i l lan t s . Per sonn e ne d evra s
’ engager en

un servi c e é tranger , san s l a p ermi s s ion du s e igneur ,
à p e in e de

c inq l ivre s d
’amend e . Chaqu e soir , aprè s l e couvre—feu , défen s e de

fa ire du bru i t dan s l e s rue s , sau f quand i l y aura une noc e au vi l
lage . C ars e t fi l l e s , maî tre s e t domes tique s , qu i tran sgre s s eront c e
paragraphe auront à payer dix sc he l l ings . Aux noc e s , i l e s t p ermi s
de cr i er un peu mai s i l e s t i n terd i t d e s e charger l

’e stomac
,
de

chanter des chan son s ob s c ène s e t de fa ire des p l a i santer i e s i ndé
centes , à p eine de trente s ch e l l ings . Même amende e s t i nfl igé e à

qu i prend p lu s de nourr i ture et d e bo i s son qu
’ i l n e peu t por te r

e t les r end Les pa i l lard s e t l e s adu ltères d evront ê tre imméd i ate
ment dénoncé s à la s e igneur i e‘. Le s j eux de carte s sont proh ibé s
comme c e lu i des dés , sau f pour des enj eux ne dépas sant pas un

p fenn ing. Quiconqu e dé tér iore ou vo l e l e b i en du vo i s i n s era con
d amné se lon l ’avi s des j urés . S i un hab i tant de Ber s te tt en provoqu e

1 . Cet article se retrouve ai l leurs encore ; seulement les dénonciations
n ’ é taient pas tou jours faci les a faire quand el les devai ent se produire contre
les autorité s locales el l es-mêmes . Nous avons trouvé aux A rchives de la

Basse-A lsace (E . 1685 ) une le ttre d ‘

un habi tant de Gendertheim , d énonçan t
à la Régence de Bouxwi l ler l

’adu ltère du prévôt Kn ittel , mais suppl ian t en
même temps la seigneuri e d e ne pas trahir son nom . puisque ce K ni tte l l ’a
d é j à une fois menacé de la colère du gouvernement (m i t den F rantsosen

ged reut) a propos d ’une querelle et l
‘

ané antirai t maintenant (18 juin



288 L
’

AL SACE AU xvne
S IECLE

un au tre à s e battre ave c lu i , i l s era arrêté et pun i ; s I l éChange seu

l ement quelque s hor ions (wann er s ich i l I l aura à ver s er que
c inq sché llings . En ca s de re fu s d e l a corvé e s e igneur i a l e , amende
de trente s ch el l ings . S i un hab i tant avai t le malh eur de tu er un de
s e s conc i toyen s , c e qu

’

à D ieu ne p la i s e ! tou s l e s bourgeo i s e t
manant s sont tenu s de prê ter main for te pour l

’arrê ter .

Pour le ca s où que lqu
’un voudra i t vend re s e s b i en s

,
s e s proch e s

aura i ent l e d roi t de préemp t ion (Vorka uf ) s
’ i l s re fu sen t d ’

en u ser
,

c ’ e st l a se igneur i e qu i pourra revend iquer la pré férenc e ; san s son

con sentement d ’a i l l eurs aucune vent e n ’ e s t valab l e . Le s par tage s
d

’héri tage d evront s e faire d evant le prévô t et l e pa steur , pour év i ter
l e s d i spute s e t l e s quere l l e s . Chacune des mai sons de l a local i té s era
examiné e d eux fo i s par an par l e prévô t , pour con stater s i e l l e s sont
en bon é ta t . I l paraî trai t que les hab i tant s de Ber s te tt éta i en t fort
c u r i eux , car l e règl ement l eur dé fend p éremp to iremen t , à p e ine de
trente sch el l ings d

’amend e
,
de s ’arrê ter la nu i t d evant la fenê tre ou

l e vo l e t de l eu r s conc i toyen s , pour é couter c e qu i se d it ou vo i r c e

qu i s e pa s s e à l
’ i n tér i eur des mai son s . I l l eu r e st égal emen t dé fendu ,

dan s l e s t ermes l e s p lu s sévère s , de con su l ter , soi t ouver t emen t , so i t
en s ecre t

,
le s d evin ere s s e s e t les sorc i ère s . Ce d é l i t e s t tar i fé à dix

l ivre s
,
somme dont l e t i er s e s t a s suré au d énonc iat eu r .

Ce document , b i en que spéc i al à l
’un des vi l lage s d e l a Bas s e

Al sac e
, p eu t donner , j e l e croi s , une idée j u ste e t d é ta i l lée d e l

’

ad

min i s tration des c ampagne s al sac i enne s au XVI I e s i è c l e . On rencontre
un peu par tout l e s trai t s p ri nc ipaux du tab l eauqu

’ i l nou s re trac e
,

b i en qu
’ i l y a i t nature l l ement c er ta ine s d ifférenc e s entre l e nord e t

le sud du pays , entre populat ion s cathol iqu e s e t prote s tante s , entre
l ’organi sat ion du terr i toi re minu s cu l e de tel baron , qu i ne pos s èd e

qu
’un ou d eux vi l lage s e t c e lu i du p ri nc e qu i compt e v ingt à trente

m i l l e su j et s . Ains i dan s l e s ba i l l iage s autri ch i en s , on ac c entua i t
davan tage l e s d evo irs pol i t ique s e t re l igi eux de c eux qu i so l l i c i ta i en t
l ’admi s s ion à l a bou rgeoi s i e . On d evai t j urer fidé l i té , amour ,

ob é i s san c e et d évouemen t à Son Alte s s e archiducale
, promettre d e

re s te r fid è l e à l ’ant ique et vrai e rel igion cathol ique d
’a ss i s ter

aux offic e s tou s l e s d imanch e s
,
de n e pas comp lo ter contre l

’ au tor i té
,

n i l a d iffamer ,
de t eni r s e s arme s en bon é tat et de s

’

en s ervi r pou r
l e sal u t de l a patri e ‘.

ilvidemment l e baron de Be rs tet t n ’ava i t pas

1 . S iegebra uchen sur rettungd es Va ter land ts Bonvalot, Coutumes d e

F errette, p . 53.
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patr i ar ca l e , et for t a c cep tab l e pour des populat ion s ac cou tumée s de
t emp s imm émor i a l à l a régl em entat ion minut i eu s e de tou s l e s ac te s
de l eur v ie quo t id i enne . E l l e a s su re au paysan le j ugement par s e s

pa irs , e l l e ve i l l e a sa sécur i té p er sonne l l e et e l l e protège ses b i en s ,
dan s la mesu re , fort r e stre inte , i l e s t vra i , où un mod e ste se igneur
t err i tor i a l pouva it garant ir alor s c e s avantage s p réc i eux à se s suj et s
e t à lu i -même . Evidemment l e bonh eur r elati f ou l e mala i s e d ’ une
communauté de c e genre d eva i t dépendre , en c e s t emp s , b i en p l u s
encore que d e nos jours , de l a p e rsonnal i té de son admin i s trateur
Un prévô t i nt e l l igent e t i nt ègre pouva i t a s surer c e rta in ement à s e s
conc i toyen s un e exi s t enc e trè s supportab l e même en l

’ab s enc e d e
I I O S l iber té s pol i t iqu e s moderne s , sur tout s I l avai t acqu i s par une

longu e p rat iqu e la routi ne n éc e s sa ir e ‘. Mai s i l n ’

éta i t p arfo i s n i
consc i enc i eux , n i honnêt e ; i l frau da i t sur l e s rec e tte s , i l admin i strai t
mal le s revenu s communaux , i l s e fa i sai t d ét e s ter par s e s conc i
toyens en s

’

exonérant l u i -même des corvé e s extraord ina ire s
,
de l a

charge des garnisaires à nourr ir ; i l lu i arr iva i t même de vol er l e s

pauvre s 2 e t l e s p la i n te s les p l u s légi t ime s de s e s admini s tré s
auprè s de ses sup ér i eur s n e réu s s i s sa i en t pas touj ou rs à les en
débarra s s er

ment les guerres incessantes avaient décimé les populations , ma is au moyen
âge toute localité , assez florissante pour entretenir un marché , pour s’entou
rer d

’

un mur d
‘enceinte , avait sol l icité de son seigneur des privi lèges la

sortant de pair , et les avai t presque tou jours obtenu s ; de là le nombre très
grand d

‘

insignifiantes communauté s urba ines , et l‘absence presque complète
de gros vi l lages .
1 . Nous avons rencontré assez souvent dans les dossiers administratifs du
temps des prévôts qu i sont en fonctions depu i s qu inze et v ingt ans , et qu i
ont succédé à. leurs pères , qui exerçaient dé j à pendant un temps égal ; cela
d evenai t presqu e un office hé ré d itaire .
2 . R euss, F ü rd enheim , p . 21 .

3. U ne sé ri e d e plaintes, d é posées par des communes d e la H aute-A lsace
contre l eurs préposé s , pour malversations , v iolences , e tc . , dans les anné es
1607 à 1631 , entre les ma ins d e la R égence d

'

Ensisheim , se trouve A .H .A .

C . 36 . U n petit nombre seu lement d'entre eux semb l e avoir é té révoqué de

ses fonctions .



CHAP ITRE DEUX IÈ ME

Administrat ion d es F inances

I l e s t d iffic i l e , à vra i d ire , de par l er d
’une façon général e de l

’

adm i

nistrati0n des financ e s en Alsac e avant l a pér iod e frança i s e , pu i squ
’ i l

n ’exi sta i t r i en
,
en réal i té , qu i re s s emb lât à c e que nou s dé s ignon s

aujourd ’hu i par c e nom . Au XVI I e s i è c l e , i l n
’y a n i impô t s généraux

n i contrô l e commun . Aucun fonct ionna ire du Saint-Emp ire chargé
de surve i l l er l a r entré e de contribu tion s régu l i ère s ne S i ege en
Al sac e où d ’ai l l eu rs s e s fonc t ion s aura i ent été une s i néc ure . Le s
l i en s d ’attac h e entre l e s d iver s membre s du grand corp s german ique
é ta i en t d evenu s s i peu sol id e s qu

’

à l ’époque dont nou s par lons ,
son ch ef n e tira i t gu ère de r evenu s que de s e s domain e s héréd i ta ire s .
Les impôt s d

’

Empire que Maximi l i en ava i t e s sayé d ’

é tab l i r à la
d i è te de Worms

,
ver s l a fin du XVe s i è c l e é ta i en t rap id ement tombé s

en d é sué tud e ‘ e t c e n ’ e s t que par un vot e spéc ia l d es É tat s , réun i s
à la d i è te , que l e souvera in pouvai t ob ten ir c erta in s sub s id e s , moi s
romain s ‘, impôt s de guerre contre l e s Turc s ° , e tc . Encore l e s
d ifférent s Etat s s e soustrava ient- i l s a s s ez vo lont i er s aux consé

quences prat iqu e s des rare s vote s d e c e genre , et n e l e s regarda i ent

pas toujours comme ob l igatoire s pour eux et pour l eur s suj e t s , dont
i l s pré férai ent enca i s s er eux -mêmes l e s d en i er s . Au s s i n

’

é tait- ce l e

p l u s souvent que par so l l i c i tat ions et pr1eres , par ambas sade s e t
dé légat ion s spéc ia l e s , j e d ira i s pre sque en mend i an t , que l e ch ef de

1 . Ces impôts n ’avaient d
‘ai l leurs rien d ’

ind ivi duel , et n ’é taient pas l evé s par
l
’

Empire ; c ’é taient d es contributions matriculaïres, comme el les existent en
core au jourd ’

hu i dans le budget de l ’Emp ire allemand mod erne , e t c ‘é tai ent
les membres du corps germanique qu i é taient chargés de les recueil lir.

2 . On sait que le moi s romain é tait a l ’origine l ’argent né cessa ire à
l ’équ ipement et à l

‘entretien du contingent de chaque vassal de l’Empire
quand i l accoinpagnai t le roi d

’

A llemagne d ans son voyage à Rome, où i l
allait chercher la couronne impéri ale . P lus tard , l ‘expression signifia simpl e
ment la somme a laquell e chaqp e E tat d e l ’Empire é tait taxé ; ce fut comme
le rôle d es imp ôts de chaque E tat , qu i consentai t a payer tant et tant d e
mois romains à. l ’empereur, en vue de confl i ts au d edans ou au d ehors .
3. Cet impôt ne pouvai t avoi r naturel lement un caractère permanent , et

n
’

inté ressait guère les E tats d e la rive gauche du Rhin , qu i , malgré les pré
d ictions d es siècles pré cé dents, savaient bien que l

‘

é tendard de M ahomet
ne serai t pas porté jusque chez eux .
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l
’

Emp ire pouva i t ob t en ir l e concour s finan c i er de c eux des Etat s

qu i pas sa i en t pour avo ir l
’

escarcelle mieux r emp l i e . D ’a i l l eur s
l e s contingen t s pécunia i re s d é terminé s par l e s coutume s anc i enne s ,
n ’avai ent jamai s é té b i en con s idérab l e s . Vers l e m i l i eu du

XV I I e s i è c l e , l
’

évêché de Stra sbou rg é ta i t porté sur l a matri c u l e
de l

’

Emp ire à 6 16 flor i n s par moi s romain
,
Stra sbou rg lu i

même à 900 flor i n s , Haguenau à 192 flor i n s
,
Sch l e stadt à

64 flor i n s
,
T u rckhe im à 20 flor i n s ‘, etc . C e ta i ent

, on l e vo i t , des
vers ements m in ime s e t qu i ne pouvai en t contr ibu er que dan s une
b i en faib l e mesu re à crée r un T ré sor de l

’

Emp ire . Encore ne

rentra i ent- i l s pas toujour s fac i l ement , même aprè s avo ir é té vo té s .

I l fal la i t menac er les réc a lc i trant s d ’ un e exé cution sommai re pour
l eur arracher l eurs é c u s , e t c e n

’

é ta i en t nature l l emen t que l e s
faib l e s , l e s p et i t s , c eux qu i avai en t l e moi n s à p ayer , qu

’

on pouva i t
tra i ter de l a sort e 2

I l en é ta i t de m ême d ’

un tro i s i ème impô t , tou t spéc i al au s s i , l e s
contr ibut ion s matricula ires pour l

’ entre t i en de l a Cour d
’app e l

suprême , de l a Chambre Impér i a l e d e Sp ire c e s sommes , app elée s
Kammers iele , versée s par l e s Etat s , e t for t peu impor tant e s du
re ste , é ta i ent pré l evée s sur l eur s re c ette s générale s e t n e ré présen

taient pas pour l e s contr ibuab l e s un vér i tab l e impôt . Le fa it
d

’ai l l eur s que ,
d epu i s l e s d ébut s pre squ e du XV I I" s i è c l e , i l n

’y
avai t p l u s eu n i d i è t e s régu l i è re s n i r ec è s de di è te s , e t pa r su i te ,
p lu s d e vo t e s d e sub s id e s que l conque s , n

’ ava i t pas p eu a idé à
effac er des e spr i t s la not ion même d

’une impos i t ion d
’

Empire
3

Le s contribution s exigé e s d es hab i tan t s de l
’

Alsace é ta i en t donc
,

on p eu t l e d ire , des impôt s t err i tor i aux et locaux , et comme t el s ,
de nature et d

’

or igin e a s s e z d ive rs e s . A ce po in t de vue , l eur

1 .

’

La plus ré cente matricule d ’

Empire » , d atant du règne de Charles
Quint a é té ré imprimé e dans le c ssbuch de M artin Zei ller, Continua tio
I
, p . 10 31 , le volumineux Gu id e Joanne d e ce temps , qui , d ans ses d eux
volumes in fol io promène le vovageur par tout l ’Empire et renferme une

foble d e notions pré c i euses pour la
D

connaissance de l ‘époque .
2 . La Régence de S averne , p .

_

ex. menaçait l ’abbé d e M armoutier de lu i
envoyer d es garnisaires, S

‘

i l ne versait, end éans six jours , sa part de la
Tü rc /zensteuer , ré clamé e depu is longtemps . (Lettre du 16 octobre 1621,
A .B . A . G . 1437 .

3. Nous ne parlons pas ic i . b ien entendu , des dons plus ou moins volon
ta ires qu ’

ond emandai t aux É tats ou aux su jets ; ce n ’é ta ient plus d es impôts
au sens légal d u mot . O n les ré clama it d ’ail leurs d"01d ina i i e pour des œu

vres d e parti , dans un camp comme d ans l
’autre . Vov la l ettre de l ‘archi

duc Léopold au command eu r d e l
’

O rd re d e S a in t-Jean de- J é rum lem , à.
Dorl ishe im , l e1wac eant .t verser une somme consid érabl e , clem not/zicidcn

d en ca tholischcu wesen. su gut/z. (24 mai 1620. A . B.A . G . 1437 .
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Le s e igneur toucha i t au s s i l e s r evenu s net s des cour s colongères

é tab l i e s sur son terr i toire
, pu i s des dro i t s u sagers héréd i ta ires ,

acqu i tté s par l e s t enanc i er s d
’un e mai son , d

’

un champ , d
’une indu s

tr i e sur tout . La p lupar t des moul in s à blé , à hu i l e et à tan
,
et des

s c i er i e s , é ta i ent de c e s E rblehen qu i rappor ta i en t des sommes régu
lières à son budget . I l y avai t en outre de nombreu se s red evanc e s
s econda ire s

,
et d

’

un rappor t p lu s var i ab l e pour l a cai s s e se igneu

r i a l e l ’ achat du d ro i t de bourgeo i s i e ; la taxe de protec t ion (Schirm

geld ) ou de manance îpour l e s é tranger s étab l i s sur l e t err i to ir e ; l e
droi t de dom ic ile

, _

conc édé aux J u i fs (J ud ens ins) ; l a taxe payé e pour
s
’

exonérer du s ervi c e des patrou i l l e s noc turn e s (Wa chtge ld ) ; c el l e

qu
'

on acqu i tta i t pour n
’avo ir pas à fi l er l e chanvre dont d ’anc i enn e s

cou tume s impo sai en t la l ivra i son annue l l e (Sp inngeld ) . I l y avai t
encore l e s droi t s de mortua ire (Todfa ll ) , p lu s ou moi n s considé

rables
,
les d ro i t s pay é s par l e s châtreurs du bé ta i l (Nonnens ins) ,

c eux payé s par l e s équarr i s s eurs (Wa sens ins) , etc . La p lupar t de c e s
impôt s remonten t au moyen âge et s e p erpé tua i ent en ver tu de tra

d itions sécu laire s , Que lque s -uns pourtant furent introdu i t s au
XVI I e s i è cle par des financ i er s ingénieux ,

. pour gro ssi r l e s revenu s
s 'eigneur i aux . C ’ e st a in s i que ver s 1635 , aprè s l e s grand e s épizoo
t i e s

,
alor s qu

’ i l fal la i t importer des mass e s de bé ta i l nouveau dans
la provinc e , on i ntrodu i s i t dan s la p lupar t des t err i toire s un impô t
sur l a vente du bé ta i l (Vie/1p fund soll)
I l y avai t au s s i l e s Impô t s i nd irec t s , l e s p lus l uc rat i fs pour l e fi sc ,
alor s comme aujourd ’hu i . Nou s ne feron s que mentionner i c i l e s
droi t s de douan e , l e s dro i t s d

’

oc tro i e t de con sommat ion (U mgeld )
sur une fou l e d ’a rt i c l e s vin

, b i ère , s e l , tabac , etc . (Kr a emer-Acc is ,

T a baka cc is, que nou s re trouveron s ai l l eurs I l y avai t encore
dan s maint p et i t bourg,

l a taxe du Korbgeld , payab l e pour chaqu e

pan i er d e légume s ou de vi c tua i l l e s qu
’

on appor ta i t au marché “.

N ’

oub l ion s pas non p lu s l e s d imes qu i , d
’

ecclésiastiques , é ta i en t

pre sque par tou t dev enu e s s e igneu r i a l e s n i l e s corvé e s , autre im

pôt en nature 5

1 . K iefer, A bga ben, p . 32 .

2 . Nous renvovons pour ces points aux chapit1es du l ivre V sur l m d uStr ie,
le commerce et l ’ugr ceu lture .

é ta it de un pfenn ing par pan ier d e marchand ise apporté au ma rché .

4 . S ur les d imes d e natm e d iverse , nous renvoyons au l ivre VI l , chapitres 1
et I I (É gl ises cathol iques et protestantes ) .
5. Pour les corvé es , voir le chapitre d es P aysans . A qu i voudra se

rend re compte par le menu dé ta il des procé dé s mu ltiples par l esquels l
‘a rgent

des contribuables é tai t amené dans les ca isses seigneuriales , nous recom
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Sur les terre s autr i ch i enne s , on d i s t ingue d eux catégori e s d 1m

pô ts , l e s un s repré s entan t des dro its de souvera i neté , l e s autres que
l ’arch iduc touchai t comme se igneur part i c u l i er .

«( En qual ité de
souverain , dit La G range , i l ava i t à p erc evo ir l e s dro i t s d

’ entré e et
de sort i e , l e s impôt s sur l e v in app e lé s M a a sp fennig ou d en i er du

pot au vin , sur l e sel , l e s amende s et confiscations et au tre s pare i l s
dro i t s

,
e t en temp s de guerre e t au tre pare i l be soin de l

’ É tat
,
on lu i

paya i t la subventzon, qu i veut d ire la ta zlle , qu i é ta i t un dro i t trè s
méd iocre . O utre c e s dro i t s de souvera ineté , l

’arch iduc j ou i s s ai t des
rente s , dro i t s e t revenu s Pour c e suj e t , il avai t
dan s chaqu e terre un rec eveur par t i c u l i er , outre le r ec eveur gêné
ral pour l e s dro i t s de souvera ineté ‘.

Aucun impô t n
’a jamai s été popu la ire , s i c e n

’ e s t auprè s de c eux

qu i savai ent d
’avanc e qu

’ i l s n ’aura i ent pas à l e payer ; mai s il s emb l e
b i en qu

’alor s déj à
,
comme p l u s tard , c eux qu i frappa i ent les bo i s

son s ai ent été les p lu s dé te s té s de tou s . Ain s i l
’ impô t du ma a sp fen

nig qu i hau s sa i t l e pr i x du vin pour l e s con sommateur s , donna
l i e u p lu s i eur s fo i s à des dé sordre s trè s sér i eux dan s la Haute -Alsac e

”

,

au commenc ement du XVI I e s i èc l e 3 .

La s i tuation qil e nou s venon s de décr1re changea nature l l emen t

quand l
’admin i s trat ion frança i s e s ’é tab l i t en Al sac e

,
et surtout aprè s

les arrê t s de réun ion qu i mirent pour un temp s a s s ez long l e s t erre s
sai s i e s des po s s e s s eurs ré cal c i trant s sou s la dominat ion d irec te du
roi e t p ermirent a in s i de réorgan i s er à lo i s ir l e sys tème des contri
but ion s pub l iqu e s . Au d ébu t , le monarqu e n

’

é ta i t p as i ntére s sé
d

’une façon p er sonnel l e aux revenu s du pays , pu i squ e , so i t m ême
a vant l a c e s s ion offi c i e l l e par l e tra i té de Munster , so i t aprè s , il
avai t fa i t cad eau des bai l l i age s autr i c h i en s à d

’anc i en s offi c i er s gêné
raux de s e s armée s e t p lu s tard a Mazar i n , e t pu i squ e le s impo s i
t ion s royal e s n ’ exi s ta i en t pas encor e . N éanmoi n s , il pr i t en main

mandons le travai l de M . L —A . Kiefer (A bga ben und Gef a elle in d er chema

l igen Graf schaf t H ana u-Lcchtenberg, S trasbourg,
Noiriel , 1892 , actuel

lement le p lus comp le t su r la matière , quoiqu ’ i l ne soit qu ’une monographie
sur un seul territoire , ma is d 'autant plus approfond ie , et dont on peut géné
raliser , sans d anger, la plupart des ind ications, en les é tendant au moins à
la Basse—A lsace tout entière .
1 . La Grange , M émoire, fol . 224 .

2 . L
’

impôt du ma a spj ennig é tai t d ’

un denier par mesure .
3. Nous avons encore les procès- verbaux d es vi sites faites dans les caves

d es cabaretiers ré calcitrants du bai l l iage de Land ser en 1615 pour contrôler
leur marchand ise . C . En ju in 1616 , les aubergistes d ‘

A 1t
ki rch d é clarent qu ’

i ls pré fèrent décrocher leurs ense ignes et fermer boutique

Ë
lutôt que de payer plus longtemps le ma a sg/

‘

cnnig dé testé .
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l a dé fen s e des in térê t s généraux de la popu la tion , en défendant que
l e s s e igneur s leva s s en t dorénavant des contribution s sur l eur s
suj e t s

,
san s la p ermi s s ion formel le du souvera in . L

’

édit du Con s e i l
souverai n d ’

Ensisheim
,
du 13 déc embre 1659

, proc lama comme
r ègl e qu

’ i l n ’appart i ent qu
’

à Sa Maj e s té
,
notre trè s bén igne Roi e t

s eu l Se igneur , de fa ire des i mpo s i t ions dan s s e s pays Comme
néanmo in s i l y a qu e lqu e s par ti c u l i er s qu i entreprennent de faire l e

san s avo ir au cune p ermi s s ion du Roi dé fens e ab solu e
é ta i t fa i te à tou s

,
ec c lé s i a s t iqu e s , nob l e s et non—nob l e s

,
commu

nautés e t part i cu l i ers , d e fa ire payer au tre chos e par l e s suj et s du
R oi que l e s r evenu s e t rent e s s e igneu ri al e s ord i na ire s ‘
On p eut a i sément s e figurer qu

’une pare i l l e i ntervention , s i e l l e
froi s sa for t l e s É tat s de

_

l
’

Alsace
,
alors encore tr è s imbu s de l eur

souvera ine té , fu t trè s app l aud i e par l eurs suj e t s , ta i l lab l e s à merc i .
L ’année d ’aprè s , en 1660,

Lou i s X IV fixa les i mpôt s royaux à payer

pour toute l
’

Alsace
,
tant pou r pa s sage s de troup e s que pour route s

,

s ub s i stanc e s , e tc .
,
à - Ia somme de l ivre s

, qu i e st s i mo
d iqu e , d it l

’

éd i t de novembre 1662
,
eu égard à la fert i l i té , qual i té et

é tendu e d e sd i t s p ays , que c
’ e s t p l utô t un s imp l e dro i t de recon

nai s sanc e ’ . C ette s i tuat ion , s i favorable , n e dura guère , il e st
vra i les impos i t ions royal e s at te igniren t trè s vi te des sommes con
sidérables , s an s comp t er que , duran t l e s longue s année s de guerre

qu i su ivirent , l e pays fut horr ib l ement fou lé , et de nombreu se s cor
vées i mposée s aux popu lat ion s al sac i enne s . Mai s le con trô l e supé
r i eur des fonct ionnaire s royaux sur l a l evée des i mpôt s fut é tab l i

p ar tou t e t sévèrement exercé pour empêch er l e gasp i l lage des res

sourc e s . Tou s les comp t e s des rec ett e s et d épen se s des vi l l e s e t
autre s loc a l i té s de la provinc e , d ire c tement soumi s e s à la con

ronne
,
du ren t ê tre examiné s dan s l e s bureaux de I ’ intendant , à

B ri s ach
C e tte pré caut ion semb l e avo ir é té b i en n é c e s sa ire , car 1ntendant

Poucet de l a Rivi ère con s tata i t dan s un e ordonnanc e , pub l iée l e
28 s ep tembre 1672 , qu

’un con tingent cons id érab l e des d en i er s

pub l i c s é ta i t dé tourné de l eur d e s ti nat ion légi t ime . Le s comp te s
des communau té s , d it- i l , sont remp l i s de dépen se s de bouch e con
t inuelles fai te s par les admin i s trat eur s D ’autre s d épen se s ont , il

1 . Ordonnances d
‘

A lsa ce, p . 13.

2 . I bid . , I , p . 21 .

3. A rrê t du Consei l d ‘

Etat du 20d écembre 1671 .

4 . L
'
intendant ci te l ’ exemple d ‘une localité , où qua torze pots de cette pro

v ince , c'est—à—d ire vingt—hu it pla tes de Paris , sont porté s en compte , —p a r
j our , à. hu i t consei l lers de v il le
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en 1695 , pou r couvr ir les fra i s cro i s sant s de l a gu erre . I l frappai t
toute s l e s p er sonne s maj eure s , y compr i s l e s domest iqu e s , d

’apr è s
une é che l l e à taxe s dé cro i s sante s , qu i engloba i t tou s l e s Françai s ,
d epu i s l e Dauph in d e Franc e j u squ

’au p l u s pauvre journal ier
Une troisœme impo s i t ion é ta i t c e l l e des ép ys d u Rhin , consacrée
aux travaux d ’

end iguement du fl euve e t à l a dé fen se des terr i to ire s
r ivera in s . D ’au tre s l evée s d e d en i er s n ’ eurent qu

’un carac tère tou t
t empora ire , comme l

’ impôt d e st iné à i ndemni ser l e s propr i é ta ire s
dont l e s t erra in s avai ent é té pr i s par l e s nouve l l e s for t ificat ions de
l
’

Alsace et d u Br isgau . I l n e fu t payé que de 1688 à 1690. On p eu t
ment ionner égal emen t , comme analogu e , l

’ impô t pour l
’ entret i en d e

dix compagn i e s de fu s i l i er s sur la fronti ère du Rhin , l evé de 1690

à 1697 .

En 1694 ,
l a provinc e fut taxée à un sub s id e extraord ina ire de

l ivre s , à répar t i r sur l e p i ed des au tre s impôt s Pour tan t
M . de La Grange avai t é cr i t qu elqu e temp s auparavan t à M . de

Pontchartra in J e n e s c ay
,
mons i eur , qu i vou s a fa i t entend re

que l
’

Alsace est r i ch e i l n ’y a r i en mo i n s que ce qu i vou s e sté
d it ; l e s d enr é e s s

’y vend ent à p ré s en t, mai s i l y a de for t gros

quart i er s d
’

hyver , qu i con somment c e que l e s hab i tan s en t irent e t
l
’

on do i t d emeurer d ’accord que d an s Stra sbourg ny dan s aucu n
autre l i eu de l a prov inc e , i l n

’y a p er sonn e qu i a i t du b i en p lu s

qu
’ i l luy en fau t que pour vivre méd iocrement 3 .

Enfin c ’ é ta i en t des impô t s encore , et non l e s moi ndre s
, que c e s

d ifférent s dans gr a tu its que l a provinc e , l e c l ergé l a v i l l e de Stras
bou rg duren t offr ir à p lu s i eur s repr i s e s au roi Toute s c e s sommes
réun i e s n e la i s s èren t pas de p e s er b i e n lourdement , ver s la fin du
s i è c l e

,
sur la popu lat ion d

’

Alsace ,
épu i sé e par l e s guerre s , e t pr i

vée par e l l e s de sa pr in c ipal e re s sou rc e , l e trafi c avec l
’

Allemagne

e t les Pays- Bas . L’

intendant La Grange , qu i ava i t à l ever tou s c e s
sub s ide s

,
é ta i t l e premi er à l e re connaî tre . C e pay s e s t trop

1 . echel le é tai t d ivisée en vingt
- d euæ classes ; la prem1ere payait

l ivres. la d ernière 20 sols seulement .
2 . C

’

é tait l ’intendant seu l qu i procéd ai t a ces répartitions . Pour celle
dont i l s’agit ic i , R eisseissen nous raconte qu ’ i l écrivi t simplement au M a

gistrat d e la v ille li bre , qu ’ i l avai t à. verser l ivres pour sa part . (M émo

r ia l , p .

3. Lettre du 3 j uin 1692 . Van H ufi
’
el , Documents, p . 164 .

4 . Le premier fut ce lui de 1692 , consenti pour ob tenir de Lou is X IV la

suppression d e tou tes les nouvel les charges qu ’

i l venait d e créer par l ’ É d i t
d e septembre (O rdonnances d

’

A lsa ce
, p afin d e les vend re contre

finances . Cela coûta che r ; la petite vi lle d ’

0bernai dut verser, pour son
compte , livres (Gyss, I I , p .
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c hargé , d i sa i t— il en 1697 , par toute s ces impos i t ion s qu i excédent l a
forc e et l a j u st e portée de c e tt e p et i t e provinc e , car outre ce qu

’ e l l e

pa i e en argent , e l l e a fourn i d epu i s l a guerre tou s l e s fou rrage s des
magaz i n s , des

“

p lac e s , et c eux des quart i er s d
’h iver dan s l e p l a t

pays , l e s logement s et l e supp l ément d
’

ustensiles , l
’ entret i en de

d eux régimens de mi l i ce
,
l e s corvé e s e t l e s vo i ture s pour l e s armée s ,

qu i ont excédé de b eau coup l e s impo s i t ions c i -d e s su s , au l i eu que ,

p endant la paix , c e s c harge s n
’

allaient qu
’

à l ivr e s . E l l e a donc
be soi n d ’ ê tre sou lagée apr è s l a pa ix , part i cu l i è rement IaBasse—Al sac e ,
qu i a été for t ru inée par l e pas sage et l e séjour des armée s
A l ’appu i de c e vœu , qu

’ i l n e fut pas pos s ib l e de réal i s er , pu i squ e
la guerre de l a suc c e s s ion d

’

E spagne su iv i t pre sque imméd i a tement
c e l l e du Palat ina t

,
La Grange ajouta i t fort j ud i c i eu s ement I l con

vi ent a s s ez d e fa ire connaî tre à cet endro i t comb i en il es t importan t
de tra i ter l e s peup l e s avec douc eur et de ré tab l ir l e païs ; une des

pr inc ipal e s ra i sons est l e s ervi c e du Roi
,
car on p eut d ire qu e l

’

AI

sace se trouve enc lavé e de tou s c ô té s
,
et l e s grand e s et b e l l e s p l ac e s

que Sa Maj e sté y a fa i t for t ifier n e p euvent s e souten ir que par l e
païs même ; à l a pr em i èr e guerr e on n e do i t pas s

’att endre d ’

y trou
ver toute s l e s re s sourc e s

,
s i on n e la t i en t en éta t de l e s pouvoir

fourn ir , e t c e s era i t s e flatt er en vai n qu e d
’ e sp érer d

’

y supp léer par
des corvée s e t des s ecour s é trangers … D ’ a i l l eur s c e s p eup l e s s e
trouvant chargé s d

’

impositions p l u s que l eur s vo i s in s , i l s era i t à
craindre qu

’ i l s n e pr i s s ent l e par t i d e s e r et irer dan s l e s é tat s e t les

païs é tranger s , dont i l s sont environné s de tou s c ôté s , l a Lorra in e ,
l a Su i s s e e t l e Pa lat ina t

, où on ch erch e à att irer des hab i tan s pour
ré tab l ir les d é sordr e s des d erni èr e s Leur nature l e s t l a
joi e . On ne voia it autrefoi s dan s c et te provinc e que des vio lon s e t
des dan se s

,
e t c e tte jo i e n ’y a été con servé e que par l a grand e pro

tection que Sa Maj e sté l eur a ac cord ée d epu i s l a pa ix de Munster ,

e t e l l e n e s ’ e s t ré tab l i e des malheur s de la dernière guerre que par
l e s moiens que Sa Maj e s té l u i en a Ces peup l e s a iment l e
repos e t la vie tranqu i l l e l a d iver s i té des impo s i t ion s e t des affa ire s
de financ e

,
où i l s n’

entendent r i en
,
l e s i nqu i è t e , et s i on rech erch e

l eur nature l e t l e b i en du s ervi c e de Sa Maj e sté
,
on doi t l e s d i s t i n

guer des autre s provinc e s du royaume pour tou te s l e s affa ire s extra
ord i na ire s , et l eur d emand er s eu l emen t , su ivant l

’u sage du pa 1s ,
une

somme fixe , en forme d e subvent ion , tou s l e s an s , et l e s dé charger
de toute s l e s autre s impos i t ion s

1 . La G range , M émoi re , fol . 225 .

2 . I d . , ioid . , fol . 226 -227 . L
’

A 15ace se vi t eñectivement déchargé e , grâ.c
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La répart i t ion généra le des impôt s s
’

opérait , comme nou s venon s
d e l e d ire , par l e s soi n s de l

’

intendant et d e s e s bu reaux . On l u i
envoya i t de Par i s l e total du chifl

’

re auque l d evai t s e monter l a sub
vention d e l a provinc e aux d épen se s de l

’Etat ; l u i , ou ses subdélé

gué s , en fai sa i ent la répar t i t ion sur l e s d ifférent s bai l l i age s , e t man
daient aux ba i l l i s e t aux magi s trat s des vi l l e s la somme qu

’ i l s ava i ent
à verser ; c eux-c i répar t i s sa i en t à l eur tour l e montant de l eur

quote -par t sur l e s commun es de l eur re s sor t , et l e prévô t de chaqu e
loca l i té , s eu l ou ave c l e concour s de que lqu e s notab l e s , a s s igna i t à
chaqu e part i cu l i er l e cont ingent p ersonne l à ver s er . On vo i t tou t
c e qu

’une sér i e d ’

0pérations par e i l l e s comporta i t , m ême san s inj us
t i c e d é l ibéré e

,
d

’ac te s arb i tra ire s , d
’

inégalités flagrantes e t d
’

er

reurs .

Pour l a p erc ep t ion des impôt s , i l ex i s tai t , outre l e s re c eveur s

par t i cu l i er s des s e igneur s t err i tor i aux , qu i c entral i sai ent l e s rec ette s
de l eur s ba i l l iage s ou communauté s , d eux re c eveu r s part i c u l i er s
des financ e s de la provi nc e , qu i exerça i ent leur charge a l ternat ive
ment . Le rec eveu r en fonc t ions fa i sa i t por ter les somme s enca i s s ée s
au r ec eveur généra l de la général i té d e Metz dont l

’

Alsace fai sa i t

par t i e En août 1696 ,
san s doute à c au se du surcroî t de b esogne ,

c au sé par l
’ i ntroduct ion d e la cap i tat ion , on s uppr ima c e s charge s e t

l
’

on créa s ix charge s nouve l l e s d e rec eveurs , répart i e s en tro i s
bu reaux . On l eu r attr ibua i t s ix d en i ers par l ivr e , au l i eu des tro i s
d en i ers qu

’avai ent touchés l eurs prédéc e s s eu rs moi n s oc cupé s
mai s l e s tra i tant s d e c e s offic e s en tinrent la financ e s i haute

,
au

d ire d e La Grange , qu
’ i l n e s e trouva p ersonne pour l e s l ever et

qu
’ i l s furent exerc é s par commi s s ion , d e l a par t de c e s trai tant s .

Les tro i s bureaux des rec ett e s furent é tab l i s à B r i sach
,
Strasbourg

et Landau .

En l a pré s ente anné e d it l e Mémo ire de 1 1ntendant , l e s
impos i t ion s de c e s tro i s bu reaux ont rapporté
Le bureau d e Br isac . l ivre s 10 so l s 10 d en i ers .
C elu i de Stra sbourg 2 8

L
’

Evesché de Stra sbourga u

T ré sor royal
C e lu i de Landau 1 1

1
,335 ,

698 1ivre s
,
5 sol s .

à l
’

a bonnement de l ivres versé es pour la durée de la guerre , d
'une

sé rie d 'impôts é tab l is d ans le reste d u royaume . La Grange (fol . 229) me11
tionne ce lu i sur le papier timbré , su r le contrô le des exploits , sur les actes
notarié s, sur les bois , les tabacs , les b lé s e t les v ins .

1 . La G range , M émoi re , fol . 229 .
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de 1 1mpôt en b loc , comme à Colmar, Landau , Wissembourg,
e tc . ,

ou b i en on offra i t aux amateur s l ’amod iation des i mpôt s par catégo

r i e s , comme à Strasbourg, pui squ e l
’ en semb l e eû t dépas s é l a capa

c i té financ i ère d ’

un s eu l ‘. Le s mun ic ipal i té s , grand e s e t p et i te s ’ ,
durent p l i er d evan t l a volonté d e l eur che f admin i strat i f, mai s e l l e s
tâch èren t de conserver au mo in s l e profi t de l

’ entrepr i s e à des

en fant s du pays . C
’ e st ai n s i que l a ferme des impô t s d e Co lmar fut

amod i é e pour l a prem i ère foi s par l e s deux stettme istres cathol ique s
de l a vi l l e , J ean Jouer et J ean—J acque s M adam é “. D

’

ord inaire l e
bai l durai t tro i s an s , mai s ce sont rarement l e s même s acquéreur s

qu i l e reprennent , ce qu i s emb l e i nd iqu er que gén éral ement l
’en

treprise ne donnai t pas des r é sul tat s trè s br i l lant s . Quelqu e fo i s
au s s i c ’éta i t pour un e s eu l e année que l a ferme é ta i t concédée . L e
ch i ffre des ench ère s changea i t nature l l ement s e lon la dure té des
t emp s , l e s prévi s ion s budgéta ire s , l

’

âpreté des concurrent s , etc .

Le ch i ffre to ta l des r evenu s communaux à l a fin du XVI I e s i è c l e
,

ch iffre dan s l eque l sont compr i s l e s impôt s des
'

c i toyens , nou s a
été conservé par l e M émoire de 1 702 , dan s l e pas sage su ivant
I l y a en Al sac e p l u s i eur s communau té s qu i jou i s s ent de r evenu s
commun s , don t l

’

intendant prend so i n de fa ire adjuger l eur s baux ,
à l eur exp irat ion , au d ern i er e t p l u s ofi

'

rant enchér i s s eur . Le s r eve
nu s de ces communauté s montent en Hau te -Alsac e al 34 ,5ô5 l ivre s ,
et en Bas s e -Al sac e à 2 10

,
397 1ivre s , c e qu i fa i t en tou t l ivre s

,

non compr i s l e s revenu s de S trasbourgî

1 . S ur ce qu i se passa à S trasbourg, voy . le M émor ia l de R eisseissen,

p . 126- 127 .

M ême d e très petites local ité s durent adopter ce sy stème ; c‘est ainsi
qu en d écembre 1687 la pe tite vi lle d

'
lngwi ller añerma

, su r l ‘ord re de La
Grange , ses impôts à. un conci toyen pou r 550 li vres . Letz , Geschichte con

I ngwei ler , p . 4 1 .

3. Chronique d e la D ouane de Colma r , Rceue d
’

A lsace, 1876 , p .409-41 1 .

M ais dès 1685 , nous voyons appara i tre des tra itants français, M M . S aint
George et Calmet, M . de Labruy ere , etc . A Landau , c ’est en 1696 , unnommé
P ierre J acqu inet qu i d é tient la ferme . (Lehmann , La nd a u , p . etc .

4 . Voic i quelques chiñres pré cis emprunté s à l
‘

histoi re d e Colmar . En1685,

l
'
amod iation d es impôts rapporta l ivres ; en 1688 , l ivres ; en

1691 , li vres ; en 1692 , l ivres ; en 1693, l ivres ; en 1701 ,

l ivres, etc .

5 . M émoire. (01. 25 h.



CHAP ITRE TRO I S IEME

A dm inistration de la J ustice

Le tab l eau que nou s offre l
’

organi sat ion jud i c i a ire de l
’

Alsace au
commencement du XVI I e s i èc l e est nature l l ement tou t au s s i
b igarré , tou t au s s i d iffi c i l e à embra s s er d

’

un coup d
’œ i l que sa

const i tution po l i t ique , dont e l l e e s t l a cons équ enc e forcé e . La
not ion d ’une d é léga tion de sa pu i s sanc e j ud i c i a ire , fai te par l e che f
du Saint—Emp i re à s e s r epré s entant s dan s l e s d iver s t err i to ire s ,
e s t d epu i s longt emp s efÏ

’

acée dan s la mémo ire des popu lat ion s e t
repou s sé e par l e s s e igneurs . Chaque pr in c e est empereur sur son

t err i toire ; c
’e st l à un d i c ton jur id ique qu i pour eux a forc e de lo i‘.

C ’ e st l e s e igneur terr i tor i a l qu i s eu l rend la j ustice ou nomme c eux .

qu i l a rend ent en son nom
,
e t son autor i té pol i t ique ne s e conço i t

p lu s san s ac compagnement de la j ur id i c t ion comp l è te sur s e s do
maine s . C ette jur id i c t ion p eu t d

’ a i l l eur s s e frac t ionner , s e spéc ia
liser en compé tenc e s d ivers e s , j ur id i c t ion cr i m ine l l e , j ur id i c t ion
c ivi l e , j ur id i c t ion fore st i ère

, etc .
,
e t

,
comme tou s l e s dro i t s s e i

gneuriaux ,
e l l e p eu t fa ire l

’

obj et de c e s s ions , de rente s ou d ’

engage

ments
,
ave c tou s l e s dro i t s , revenu s e t émo l umen t s qu i s

’attach ent à
l eur exerc i c e . Quelque fo i s le s d ifférent s cc -

propr i é taire s d
’

un ter

r i toir e la font fonc tionner par indiv isî ; qu elque fo i s au s s i l e par
tage des dro i t s s e fai t à l ’amiab l e entre eux , ou la nominat ion
des gen s de j u st i c e appart i ent a l ternat ivemen t à l

’un
, pu i s à l

’autre“.

Comme l e nombre des s e igneur s t err i tor i aux é ta i t con s idérab l e
en Al sac e , e t que l a mo i ndre vi l l e impér i a l e , le p l u s mod es te repré
s entant dé l a nob l e s se imméd i ate pré t enda it au dro i t de vi e e t de mort
sur s e s suj et s e t dres sa i t son gibe t ou s a rou e prè s d

’une de s e s

Vé ron—R éville , p . 37 . On peut tou jours encore recomm and er l'excel
lent Essa i sur les anc iennes j ur id ic t ions d

’

A lsa ce de M . Vé ron-R é vi lle .

comme unguid e sû r pour l ’é tud e du d éveloppement historique d es j u ridic
tions et d es formes j ud iciaires de notre province à travers le moy en âge e t

les temps mod ernes , bien que le travai l d e l ’ancien consei l ler a la cour -de

Colmar ait paru i l y a quarante ans d é j à . (Colmar, 1857 ,
2 … C

’est ainsi que la peti te vi lle d ’

Ammerschwihr, formé e à l ’origine d e
U ‘
ois vi l lages , relevai t a la fois des R ibeaupierre, d es Landsperg et du prévôt

impérial de K aysersberg.

Voy . des exemples dans Véron-R évi lle, p . 40—43.
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porte s ou à l
’ entré e de son vi l lage , l

’admin i s trat ion de l a j u s ti c e
,

surtou t de l a j u st i c e cr i m ine l l e , ne la i s sai t pas d
’ê tre as sez

embrou i l lée , e t r i en n ’é ta i t p l u s fac i l e pour - l e s mal fa i t eur s que
d
’

é chapp er à la vind i c te pub l ique , s
’ i l s n ’ é ta i en t pas sa i s i s en flagrant

d é l i t . Le concours réc iproqu e des d ifi
'

érentes j ud i ca ture s local e s
é ta i t en effet for t mal organ i sé au XVI I e s i è c l e ; on pourra i t d ire

qu
’ i l n ’exi s tai t pas ; i l exi s ta i t moi n s encore une j uridiction supér i eure

a s s ez pu i s sante pour contrôl er ou rec t ifier l eur s s entence s
,
et ve i l l er

aux intérê t s maj eur s de l a soc ié té menacée . Du mo in s
,
tel é tai t

l e ca s pour l e s p lu s grave s affaire s cr im inel l e s , comme pour l e s
s imp l e s dé l i t s , e t r i en ne montre m i eux l e peu de pr i x qu

’

on atta
chai t a lors à l a l iberté et à la vi e humain e s 1

D ’a i l l eur s , pour les affaire s c ivi l e s au s s i , le dro i t d
’appe l exi s ta i t

p lu tô t en théor i e qu
’ i l n ’ é ta i t pratiqué en réal i té . I l n éc e s s i ta i t des

fra i s de voyage et de pro c édure s i cons idérab l e s que les gen s r i ch e s
s eu l s pouvai en t s

’ac cord er le luxe d ’

y avo ir re cour s . De p lu s , l a

p lupar t des s e igneurs t err i tor i aux de maj eure impor tanc e e t l e s

grand e s vi l l e s avai en t r éu s s i
, dan s l e cour s d es s i è c l e s , à ob ten ir

des emp ereur s le pr iv i l ège d e non evocando
, qu i leur

’

permettait de

j uger l a p lupar t d es cau s e s en d ern i er re s sor t . I l ne r e s ta i t donc

guère que l e s l i t ige s entre l e s gouvernant s eux-même s qu
’ i l s du s s en‘t

s e ré s igner à por ter en app e l . La Cour impér i al e (H ofger icht) de
Rothweil , en Souabe , créée par Conrad I I I en 1 147 , et composé e
de dou z e a s s e s s eur s nob l e s

,
ou

,
à l eur d é faut , de notab l e s bour

geo is , sou s la pré s id enc e héréd i ta ire des comte s de Soul tz , é ten
d ai t e n pr inc ipe son ac t ion j ud i c i a ir e sur l

’

Alsace comme sur les

c erc l e s de Souabe
,
de F ranconie etd

’

Autr iche . Mai s
,
au XVI I e s i èc l e

,

et même antér i eurement déj à , i l paraî t avo ir é té for t raremen t
sa i s i d ’appe l s venu s d

’

O utre-RhinÎ . On al la i t beau coup p l u s fré

quemment à Sp ire , tr ibuna l suprême créé en 1495 par Maxim i
l i en l e“

, qu i é ta i t p lu s rapproch é des fronti ère s al sac i enne s , et où
s e trouvai en t des j ur i s con su lt e s cé l èbre s e t des j uge s de haut rang“.

« An pe inl ichen malefi tzischen sachen soll bey uns einige
appel lation gestattet werd en, d it le S ta tut d e Colma r de 1593 (ti tre X I I ,

et le p lus pe ti t se igneur professa it la même doctrine .

2 . Cependan t nous rencontrons , même d uran t la guerre d e T rente Ans,
des procès pend an ts a R othwei l . U n bourgeois d ’

A ltorf y plaid e en 1619

contre S eb . O estringer , prévô t d e R ibeauvi llé ; un peu plus tard , la v i l l e de
R ibeauvi llé y soutient un procès contre les hé ri tiers Liechtei sen, e tc .

E . Encore en 1661 , la v il le d ’

O bernai y soutient des l itiges contre d ivers
particul iers . (A rch. mun. d

’

0bernai , P . Ê .

3. Ce fut. surtout entre 1648 et 1673 que, pour des raisons pol i tiques , les
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d
’

ord inaire au nombre de s ep t mai s on al la i t au s s i parfo i s j u squ a
la douz ain e ; i l s é ta i ent d é s ign és général ement pour un nombr e
l imi té d

’année s
,
mai s , parfo i s au s s i , s emb l en t avo i r , une fo i s

nommé s , s i égé j u squ
’ à l eu r mor t ï Leurs s entenc e s é ta i en t pure

ment verbal e s avan t la pr i s e d e po s s e s s ion frança i s e 3 . I l s formai ent
,

à vra i d ire , un s imp l e j ury qu i , d
’

ord i naire , n
’ava i t à prononc er que

sur d es dé l i t s champ ê tre s ou des sévi c e s peu grave s une femme
ayan t vo lé , la nu i t , des navet s dan s un champ ; un paysan dont l e
ch i en a dévoré des ra i s i n s dan s un vignob l e ; un vo i tur i er qu i a
coupé des branch e s dan s la forê t du vi l lage ; un p âtre dont l e s
bœu fs ont pâturé dan s l e s choux d

’ autru i ; d es i nj ure s é changée s
entre commère s ; des hor ions r e çu s e t rendu s par l eur s mar i s ‘.

Aucune forme de procédure n
’

é ta i t ob s ervé e d evant l e D orfger ic /zt ;
l e règl ement de Ber s te t t nou s a d éj à appr i s qu e l

’

on pouvai t s e fa ire
d éfendre par un ,combourgeois , cho i s i l ibrement ou dé s igné d

’

offi c e ;
nul n e pouvai t re fu s er c e tt e mi s s ion honorablé d e dé fens eur ou

F ü rsp rec /z I l para i t b i e n que c e s tr ibunaux vi l lageoi s n
’

inspira ient

pas un re sp ec t trè s grand à c eux qu i d eva i ent compara î tre d ev an t
eux

, et l e comp i lateu r d es Cou tum es d e F erre t te
, réd igée s ver s 1590,

reproche aux i nc ulpé s e t aux p l a id eur s de S
’

y pré s enter en j aque t t e
cou r te , ou même en bra s d e ch emi s e , d e cr i er e t d e bavard er dan s
l e local j ud i c i a ire , comme s

’ i l s é ta i en t au cabare t , vo ire même d ’

y

péné trer en é ta t d i vre s s e C e la s ’ exp l ique par l e fai t que l e tr ibunal
s i égea i t , à l

’

origi n e , d an s un e la ube , c
’ e s t— à—d ire une e spè c e de

préau couver t , é tab l i sur l a p lac e d u march é . Plu s tard s eu l emen t
on é tab l i t général ement au—d e s su s de c e tte la ube , une grande e t
vas te sal l e

,
l e poê le des bourgeo i s (Burgerstub) qu i s erva i t à l a

fo i s comme pré to ire de j u s t i c e e t pour les d é l ibérat ion s communal e s
Ces j u st i c i e rs locaux s emb l en t avo ir eu d ’

ord i nai re des sent iment s

1 . D e là. le nom de S iebner , S iebnerger icht, sous lequel i ls sont ordinai
rement d ésign é s .

2 . O rdonna nces d
’

A lsa ce, I , p . 507 .

3 . C
’est seulement par une ordonnance du Conseil souverain d ’

Ensisheim ,

du 27 mai 1659 , qu ’on imposa aux prévôts l‘ob l igation d e mettre leurs sen
tences par é crit , e t rien ne prouve que ce tte ordonnance a it é té immé d iate
ment m ise en pratique , surtou t en d ehors des terres au trichiennes . (O rd .

d
'

A lsa ce, I , p .

4 . J e prends ces exemp les dans les notes d 'aud ience du prévôt de Bal
bronn, donné es par M . K iefer, Ba lbronn, p . 256 .

5 . V é ron-R évi lle , p . 194 s u iv .

6 . Bonva lot, Coutumes d e F errettc , p . 29 : In Icur t:—en lei broec /cl in, od er

schier in hosen und wammest, a uch coller cdeiss . . unsoerscha cmp t lcommen.

7 . Voy . D ag. F ischer, Les anc iennes La uben en A lsa ce
, Revue d

’

A lsa ce
,

1870, p . 239 .
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a s s e z paterne l s à l égard de l eur s ju s t i c i ab l e s e t n’

avoir -

pas abu sé
de l eur dro i t de pun ir ; on trouvera p eut- ê tre aujourd

’hu i qu
’ i l s ont

en des tré sors d ’

indulgence pour l e s ivrogne s e t l e s mar i s brutaux
et qu

’ i l s é ta i en t p lu s préoc cupé s de s e gob erger à la fin de l a séan c e

que d
’as surer la sé cur i té d e l eur s conc i toyen s . C ep endant c e sont

c e s même s paysan s , bonas s e s e t bon s vivant s , qu i enverront des c en
taine s e t des mi l l i er s de malheureux au bûch er

,
dans l eur ignoran ce

p u s i l l an ime , quand on vi endra l eur d ire que c e sont des sorc i ère s
e t des sorc i er s

,
san s qu

’ i l y a i t au cun recou rs pos s ib l e contre c e s
horrib l e s hé catomb e s de vi c t ime s de l a p eur et de l a sup er s t i t ion 3
Dan s les vi l l e s

,
l e s co l l ège s éch evinaux formé s

de bourgeo i s un peu cul t ivé s ‘ avai ent nature l l ement une compé tenc e

p l u s é tendue , des i ntérê t s p l u s comp l iqu é s à démê ler e t à j uger .

Mai s au s s i
,
ch ez e l l e s

,
l e dro i t romai n péné tra d

’une façon b eaucoup
p lu s envah i s sante , mod ifiant l e droi t coutumi er du moyen âge et

donnant , par c e s eu l fa i t , une impor tanc e toujour s grand i s sante à
l ’homme p rofess ionnel qu i d ir ige c e tr ibunal de bourgeo i s , embar
rassés dan s l e d édal e de loi s savan te s qu i l eur sont peu fami l i ère s .
Aus s i l e greffier mun i c ipal , l e synd i c p l u s tard l e s
avocat s généraux (S ta d ta d voka t) d evi ennent- ils alor s , dan s les orga

1 . Nous n’

en ci terons qu ’un seu l exemp le , qu i est typique . En 1612, on
arrête un tuilier d e F errette qu i a presque assommé sa pauvre femme à.
coups de p ied et d e bâton , et l ’a menacé e de sa hache et de son marteau .

C
’est de plus un ivrogne incorrigible qu i passe des nu its entières au cabaret
a jurer et a boire . T out cela est sévèrement puni par les coutumes. Et ce

pend ant on le gard e une seule nui t en prison , pui s on le renvoie , après
lui avoir fai t promettre qu ’ i l ne se vengera sur personne de son incarcé ra
tion , qu’ i l cohabitera paisiblement avec sa femme et qu

‘

i l n ’i ra p lus à l ’an
berge o

‘

i des heures indues . La p lus sé rieuse des puni tions qu ’

on lu i infl ige ,
en somme , est d ’al ler chez les Carmes d e Luppach , pour s'y confesser de ses
pé ché s , avec ord re d e rapporter au greffi er son bi l let de confession . U r

phedbuch de F errette , 1611 - 1614 , fol . 1 1 . C .

2 . C
'est la un des traits les plus curi eux , et,p our notre sentiment mo

d erne , les plus choquants d e ces M a lefi zger ichte vi l lageois , et même urbains ,
du X VI I ° sièc le . Leurs séances se terminent tou jours par d es banquets et
des beuveries. d ’

ord inaire d ans la sal le même d ’audience , qu i est aussi la
gargote munic ipale . C

’

é tai t une antique trad ition à. laquel le on ne renonçait
pas volontiers. Cependant à S averne le banquet fut aboli en 1617 ,et remplacé
par une gratification de six schellings versé e aux juges , greffiers, etc .

(F ischer, Za bern, p . Ces frais de buffet é taient souvent conside
rables . En 1637 , le tribunal d e S ainte- M arie-aux—M ines

,
après avoir con

damné à la fustigation et au bannissement d eux voleurs , qu
’

on envoyait
ainsi se faire pend re ai ll eurs, fit une d épense de onze florins 46 kreutzer,
à l

’

auberge . Voy . D ocuments sur S a inte—M a r ie-a uæ—M ines , p . 319 .

3. Nous nous réservons d ’

enparler à leur place naturelle , dans le chapitre
des S upersti tions popula ires .

4 . Les manants ou simples habitants en é taient exc lus.
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n i sme s muni c ipaux p lu s con s idérab l e s , l e s vér i tab l e s i n sp i rateur s
de l a j u st i c e c ivi l e e t cr im ine l l e . I l s i n trodu i s ent à l a p l ac e de l a

procédure oral e , s eu l e en usage autrefo i s , l a proc édur e é cr i t e . Le s
corp s j ud i c i a ire s s e frac t ionnent e t s e mu l tip l i ent , pou r suffire à
une tâche toujour s p l u s comp l exe , et c erta i ne s c i té s

,
r i c h e s e t

p eup lée s , ayan t une ac t iv i té i ndu str i e l l e e t commerc ia l e particul i e
rement i n ten se , pos s èden t égal emen t un nombr e d e cour s de
j u st i c e vra imen t extraord i nai re pour l eur é tendu e terr i tor i a l e et l e
nombre de l e urs suj et s .

T el e s t l e c as pour Strasbourg. Nou s y rencontron s d ’abord l a
s imp l e j u st i c e de p a ix , à cômpétence trè s l imi tée , dan s l

’aud i en c e
de l

’

ammeistre régnan t L e magi s trat s uprême en exerc i c e d é c i d e
s eul à l ’Hô tel—de—Vi l l e

,
tro i s fo i s par s ema in e , l e s conte stat ion s

min ime s sur l e s d e tte s de mo in s de tro i s l i vre s , l e s contravent ion s
légère s , les qu e st ion s de gage s e t de loyer s ‘, etc . Pu i s vi en t l e
Tr ibunal des Sep t (S iebnerger icht ) qu i , s i égeant tou s l e s vendred i s ,
juge l e s proc è s pour inj ure s entre gen s du commun , l e s contra
vent ions aux ordonnanc e s de po l i c e , et i nfl ige des amend e s de
mo in s de dix l ivre s . I l e s t cho i s i parmi les tro i s c en t s é ch evin s ’

Le tribunal de po l i c e compo sé d e d ix membre s “, j uge
l e s dé l i t s p l u s grave s contre l e s mœur s

,
les outrage s sér i eux fa i t s

aux per sonne s , l e s fraud e s d iver s e s , et répr im e ou doi t répr imer
l e l uxe des part i c u l i ers . l l—a l e d ro i t d e p rononc er des amend e s

a s s ez é l evée s
,
mai s non pas des pun i t ion s corpore l l e s . Le Grand

Sénat (Grosser R a t/z) , en tant que corp s j ud i c i a ire , con sti tua i t la
Chambr e c ivi l e e t cr imine l l e proprement d i t e , de l a Répub l ique . I l
s tatua i t san s app e l sur tou te s l e s affa ire s d

’ impor tanc e , cr ime s ,
l ib e l l e s , malvers at ions , sévi c e s grave s entre p ersonn es t i trée s e t

gradué e s , e t s e composa i t d e trente -un membre s , dix patri c i en s et
v ingt bourgeoi s , r epré sentant l e s vingt tr ibus d

’a rt s et mé t i ers .
sou s la p ré s id enc e de l

’

ammeistre en régen c e ; i l fonc tionnai t éga
l ement comme cour d ’app e l pour l e s bai l l i age s ruraux de la vi l l e ‘.

Le Peti t-Sénat (K le iner ne j ugea i t qu
’au c ivi l ; d evan t lu i s e

d éba tta i en t les affa i re s d e propr i é té , d
’

héritages , de t e s tament s ,
d

’un e val eu r nu—d e s sou s de 500 l ivre s , les p l a inte s pour de tt e s

1 . Ref orm irte Ra thsordnung de 1620, fol . 56-61 .

2 . Reformi r te Ra thsordnung, fol . 6 -28 .

3. C
’

é ta ient un amme istre , un stettmeistre , unmembre duConsei l d es X V ,

un autre d e celu i d es X X I , d eux membres du Grand -S énat e t quatre éche
v ins .
4 . Reform . Ordnung, fol . 1-3.
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offi c i er s de j u st i c e s i compé ten t s é ta i en t général ement adop tée s
san s hé s i ta tion par l e s j uge s ‘.

Mai s tou s les tr ibunaux d ’

Alsace n ’avai ent pas la répu tat ion de c eux
de Stra sbourg e t tou s les j ur i sconsultes emp loyé s par l e s vi l l e s d

’

un

rang infér ieur ou par l e s s e igneur s t err i tor i aux p lu s mod e s te s n e
valai en t pas c eux que nou s venon s de nommer . En d ehor s des
membre s de la C hambre de j u s ti c e d ’

Ensisheim
, qu i s e r e cruta i ent

en part i e aux Un iver s i té s de Fr ibourg et d
’

lnnsbruck
,
i l y avai t

même trè s p eu de p er sonnal i té s éminente s de l
’

ordr e jud i c ia ire en
Al sac e ; au s s i l e parquet e t l e barreau de Strasbourg s e voyai ent
d emander des con su ltat ion s fréquente s par l e Magi s trat des au tre s
vi l l e s de l a p rovinc e . L ’

organ i sat ion j ud i c i a ire de c e s local i té s
s econdaire s s e rapprocha i t p l u s ou mo i n s de c e l l e que nou s venon s
de décrire , tou t en étant mo i n s développé e . E l l e s ont généra lemen t
d es tr ibunaux d

’

échevins ,
au -d e s su s d e sque l s S i ège l e Magi s trat

comme tr ibunal d ’app e l , et , b i en que l eur s dénominat ion s soi ent par
fo i s d i ffér en te s , la compé t enc e e t la sph ère d

’ac t ion r e s te ap eu prè s
l a même ’ . Pour l e s v i l l e s des t err e s au tr i ch i enne s , Thann , Bel for t ,
En s i sh e im,

etc . ,
l eur s tr ibunaux s ervai ent de l i eux d ’app e l des j u s

t i c e s des ba i l l i age s , mai s on pouvai t en app e l er ,
en tro i s i èm e

i n stanc e
,
aux Régen c e s d

’

Ensisheim e t d ’

lnnsbruck .

Chacun des p e t i t s E tat s de l
’

Alsace t enai t énormémen t à son’

auto

nomie jud i c i a ire e t l e s confl i t s à ce propo s n
’

é ta i en t pas rare s entre
eux

,
san s qu

’ i l y e û t moyen de les tranch er au tremen t que par de
longu e s négoc iat ions qu i n

’

aboutissaient pas i ouj ours . Ain s i quand
Stra sbourg eut a ch eté , dan s la s econd e mo i t ié du KVI e s 1ee l e

,
s e s

t erre s e t s e s droi t s d ’

offi c e à N i co la s Z i egl er , s e igneur de Barr
e t hau t-prévô t d

’

Obernai , e l l e e s saya de tou s l e s moyen s pou r
arr iver à exerc er c e s d ro i t s de jur id i c t ion dan s l a p et i t e v i l l e impé
ri a l e ; mai s i l y eu t de l a part d

’

Obernai une r é s i s tanc e s i cpin1âtre
à c e t emp ié temen t que l e gouvernement de l a Répub l iqu e fini t par
s e las s er e t par céder l

’

offic e de hau t—prévô t e t la j ur id i c t ion cri

1 . Ne pouvant entrer ic i dans l ’énumération dé tai l lé e d e toutes les fonc
t ions jud iciai res inté rieures , p rocureurs ou avocats, grefii ers , huissiers , etc . ,

nous renvoyons au petit volume d u secré tai re Gaspard Bernegger, F orma

reipubl ica e A rgentinens is , publ i é en 1673. à S trasbourg, in—32 .

2 . Pour Colmar, voy . V é ron-Révil le , p . 81 —85 ; pour Haguenau et son

La ubger ic/æt, i bid . , p . 86-90; pour Wissembou rg et son qu i

siégeait a l
’

origine sur les marches d u quai de la Lau ter, ibid . , p . 90—91 . A

Oberna i , il y ava it undoub l e tribunal , celu i du S el/zof pour les patric iens
et les nob lesdu voisinage, celui d e la La ube pour les bourgeois . (Arch. mum,
d
'
0bernai, F . F .
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m inelle qu i s
’y rattachai t , contre écu s sonnant s , b i en entendu ,

à la v i l l e d ’

Obernai e l l e-méme
‘

.

S i déj à c e s confl i t s d ’autor i té favor isaient l impun ité des c r im ine l s ,
i l s s e trouvai en t encore m i eux de l ’ exi s tenc e des a si les où pouvai en t
s e ré fugi er en Alsac e d e nombr eu s e s c atégor i e s de mal fai t eur s .

Plu s i eur s d i sparuren t à l a fin du moyen âge ,
mai s d ’autre s subsis

ta ient au XVI I e s i è c l e ; l e p lu s connu d
’ entre eux e st c elu i de Berg

h eim , créé par l e duc Léopold d
’

Au triche en 1379 e t qu i ne fu t
suppr imé qu

’ en 1666 par Lou i s X I V . On a con servé l e s regi s tre s
où venai ent s ’ i n scr ire tou s c eux qu i ré c lamai ent le s pr ivi l ège s du
l i eu

, pour un e p ér iod e de p l u s de quatre- vingt s année s , r épar t i e s
entre l e s deux date s de 1530 e t 1667 ; i l s

’y trouve 752 d éc larat ion s
de réfugié s , sur l e sque l l e s 742 furent admi se s e t 8 s eu l ement
r ej eté es . Sur c e ch iffre 011 n e comp ta i t pas mo i n s de 728 meur tr i er s
e t homic ide s*. D ’au tre s d e c e s a s i l e s att ira i ent san s dou te une
c l i entè l e mo i n s nombreu se , mai s on vo i t que l s ramas s i s de gen s
danger eux pouvai en t s e former de l a sort e e t narguer les lo i s cri
minelles° .

Pour l e s affa ire s c ivi l e s
,
la façon d e j uger des tribunaux al sac i en s

nou s e s t
,
en somme

,
a s s ez p eu connu e , c e l l e s- c i n

’

exc itant guèr e
l ’ i ntérê t pub l i c , n

’

é tan t poi nt noté e s par les chron iqueurs , e t la

p lupart des dos s i ers ayan t d epu i s longtemp s d i sparu d es greffe s e t
d es arch ive s . D ’a i l l eur s l e s proc è s c ivi l s é ta i ent re lat ivemen t rare s ,
comme La Grange l e fai t encore remarqu er à l a fin du s i èc l e .

Autrefoi s
,
dit- i l

,
l e s p eup l e s de l

’

Alsace ne p la ida i en t que rare
ment ; la j u stice y é ta i t admin i s tré e sans forme et l e s affa ire s s e ter
minai ent avec trè s p eu de d ép en s e . Et i l aj outa1t san s y vo ir
mali c e C e n ’ e s t que d epu i s que l e s tr ibunaux y ont eté mul tip l i é s ,
a in s i que les impos i t ions , à propos d e l a guerre , qu

’ i l s commenc ent
à connaî tre l e s affaire s . I l s ne sava i en t même c e que c

’

é ta i t
qu

’une requête ; à pré s ent l e nombre ed augmente chaque jour et

l ’u sage en est s i commun qu
’ i l s en pré s entent , so i t qu

’ i l s a i en t rai
son ou non,

et c e l a pour l a mo i ndre Chos e ‘.

Pour c e qu i e s t de l a p rat iqu e d es affaire s cr imine l l e s , nou s la
connai s son s infin iment m i eux

, parc e que de nombreux dos s i er s de

1 . En1669 , p0ur la somme d e fl orins. (A rch . mum. d
‘

obernei , F . F .

2. Voy . Inventa ire somma ire d es A rchives d e Bergheim , p . p . B. Bern
hardt , Colmar, 1866 , ia
3. I l y avait encore un asi le à Brunn près Roedersdorf dans le Sundgau,

où l
’

on avait le droi t de sé journer un mois sans pouvoir ê tre arrêté . Bonn
lot. Coutumes d e F ermette, p . 244 .

4 . La Grange , M émoire, fol . 222 .
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c e genre sont mêlé s aux fas c i cu l e s d es document s admin i s trat i fs e t
pol i t ique s de ce temp s , et parce que l e s narrateur s loc aux , tou t
comme le s journal i st e s de nos jour s

,
ne manquai ent pas de prendre

note des fa i t s d iver s d e la chron iqu e j ud i c i a ire quot id i enne . Comme
c e n ’e st pas p réc i sément un tab l eau des mœur s de l ’ époqu e que nou s
entendon s e squ i s s er dan s ce chap i tre de notre trava i l , nou s
e s sai eron s de l e donner dan s un d es l ivre s su ivant s

,
nou s ne

saurion s nou s arrê ter longuement sur chacune des rubr ique s entr e
l e squ el l e s s e par tagea i ent , a lor s comme auj ourd

’

hu i , . les i n cu lpé s
des d eux s exe s . Mai s comme i l s ’agi t pour tant de donner une idé e
tant so i t peu exacte de la - j u r i sprud enc e des tr ibunaux al sac i en s au
XVI I e s i è c l e

,
i l fau t b i en que nou s al légu ions que lque s exemp l e s ,

choi s i s parmi le s p lu s d i s s emb l ab l e s d
’

ord ina ire
, pour i l l u strer l e s

p e in e s et l e s chât iment s app l iqué s à chaque e 5p_

èce d e c r ime s ou de
d é l i t s B i en que l e s règl e s général e s , pr e s cr i t e s par l a Const i tu t ion
Carol in e d epu i s 1532 ,

fu s s en t ob s ervé e s égal ement p l u s ou moi n s
en Al sac e

,
l e s trad i t ion s loc al e s ou l e capr i c e des j uge s n

’y ont pas

moi n s in trodu i t des vari ante s d ’app l i cat ion pa ss ab l emen t b i z arre s .

Tr0p souvent on nou s la i s s e ignorer l e s mot i fs pour l e squ el s tel
ac t e a é té trè s douc ement répr imé , t

‘e lle p ec cad i l l e vén i el l e pun i e
avec une exc e s s ive r igu eur . On pratiqua i t évidemment , dès alor s ,
un p eu au ha sard ,

l a t héor i e des c ircon stanc e s a tténuante s
,
don t

c erta i ne s app l i c at ion s é tonneront for t , s i j e n e me tromp e , les h i s
toriens d es s i èc le s futur s quand i l s auront à par l er de notre temp s .

C e qu i nou s frappe tou t d
’abord e t en m ême temp s nou s révol t e ,

quand nou s compu l son s l e s do s s i er s cr im in e l s de l a prem i ère
moi t ié du XVI I e s i è c le

,
c ’ e s t l ’ extrême i négal i té de trai tement qu

’

ont
à sub ir l e s p ersonne s tradu i te s en ju sti c e j e n

’ a i pas b e so i n d
’ajou

ter que c e tte inégal i té se mani fe ste toujou rs au profi t des nota b l e s
C ’ e s t en su i te la man i ère expéd i t ive dont c er ta in s proc è s sont mené s
alors même que l

’

inculpé appart i en t aux c la s se s d irigeante s , et que
tou te s l e s pré somp t ion s sont en faveu r de son i ncon sc i enc e ab so lu e

1 . Pour S trasbourg en particul ier, nous nous permettons d e renvoyer à la
riche col lection d e faits réunis d ans notre pe ti t volume , La J ustice crim inel le
et la P olice d es mœurs et S tra sbourg a u X VI ° et a u X VI I ° s ièc le. S trasbou rg,

1885 , 1 vol . in- 16 .

2 . En 1610, un percepteur de la nob lesse de la Haute-A lsace , Roma in
Vogel , assomme un appariteur ; i l en est qu i tte pour payer 800 fl orins a la
fam il le d e la victime ; un sénateur d ’

Ensisheim , en 1 607 , est convaincu d e
crimes con tre les mœurs ; on l ’envoie simpl ement guerroyer con tre les T urcs,
mais une pauvre fi l le , sé du i te , aBelfort . tue son enfant, ell e est condamné e
à être enj bssée v ivan te, etc .

3. U n membre du Consei l des X X I S trasbourg, .1 .
- J . Wesener, tue , dans
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Le s attentat s contre l e s mœur s sont puni s d
’un e façon exc es s ive

ment var i ab l e , s e lon le s mi l i eux . On cro i t reconnaî tre dan s c er ta in s
j ugements l a bruta l i té po s i t ivement p lu s grand e des mœur s d ’alor s

,

qu i ont peu de souc i de l
’honneur fémin in , pou rvu que la vi e ne so i t

pas en danger . A Ob erna i
,
en 1604 , l

’auteur d ’

un att enta t à la pud eur
e s t s imp l ement envoyé sur l a r ive dro i t e du Rhin 1 à Munster

,
en

1655
,
un mi sérab l e qu i es sai e d

’

abuser d
’une fi l l e tte de tre i z e an s

,

est bann i san s a utr e chât iment Pou r des ca s d î

inces te ,
nou s trou

von s tantôt l a dé co l lat ion
,
comme à Stra sbourg 3

ou à Mulhou s e
tantô t une condamnation à 100 l ivre s d ’amend e 5

,
ou à l a s imp l e

fu s tigat ion , ac compagnée du por t de l a p i erre d
’

infam ie (L as
terste in) Ce qu i var i e d

’une fa çon p l u s b i z arr e encore , c e sont l e s

p e in e s prononc ée s contre l
’adu lt ère . T antôt c ’ e s t une s imp l e amend e

de 100 flor i n s tan tô t qu e lqu e s s emaine s de pr i son e t l a p én i ten c e

pub l ique à l
’

égl i s e ou b i e n encore un b anni s s ement de hu i t an s
,

ave c s ervi c e m i l i ta ire ob l igato ire contre l e s Infidèles 9
. A Muns ter

,

nou s voyon s une femme
,
emp r i sonné e d

’abor d
,
rendue à sa fami l l e

,

sur la d emand e de l ’époux outragé , aprè s avoir versé 100 thal er s
d

’

amende
-

et donné 20 thal er s pou r une napp e A Mun ster
encore

,
l e bourgme s tre en r égenc e , conva incu d

’

infidé lité commi s e
ave c un e femme mar i é e

,
e s t bann i pour un an et condamné à payer

100Couronne s d ’amende , 20 flor i n s à l
’

égl i s e , 20 flor i n s à l
’hôp i ta l ,

et 12 florins par an pour son bâtard adultér i n , j u squ
’à c e que

c e lu i - c i pu i s s e gagner lu i—même sa vi e“ . E t dan s c et te même vi l l e
,

l ’anné e su ivante
,
l e même tr ibunal ayan t condamn é pour l e même

cr ime un pauvre marcaire su i s s e , aprè s l
’avo ir fa i t me ttre à la tor

ture
,
a in s i que sa comp l i c e , fa i t battre de verge s la femme et tran

cher Ia t ê te à l ’homme” . Par contre , un J u i f du comté de R ibeau

1 . Gyss, H istoire d
’

Oberna i , I I , p . 24 1 .

2 . A .H .A . E . 2242 . Le pasteur S cheurer , de M unster, qu i mentionne le
fai t d ans sa Chronique ecc lés ia stique, a bien raison d e s

’

écrier I st eine
mi lte stratf
3. En 1610, pour un fi ls avec sa maràtre ; en 1656 , pour une mère aban

donnant sa fi lle a son amant ; en 1660, pour un ouvrier et sa fil le , âgée de
v ingt ans .
4 . En 1653. (Bul letin d u M usée histor ique, 1877 , p .

5 . En 1607, dans un d es bai l liages de la Hau te—A lsace . C .

6 . A M unster, en 1660. (Becker, M unster , p .

7 . R ibeauvi l le, 1609 . Le condamné a l ’audace de ré clamer contre l ’amend e ,
comme trop é levé e . E .

8 . T hann , 1608 . (T sehamser, I I , p .

9 . En 1611 . C .

10. En 1643. (Becker, M unster , p . 168 .

1 1 . En 1655 . (Becker , M unster , p .

12 , Hec l œr, M unster , p . 175 . A S trasbourgaussi la d écol lation semb le
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p i erre ayant été condamné pour adu l tère avec sa s ervante à 200 flo
r in s d ’amend e

,
e t à é l ever l ’en fant

, on l u i a s sure son pardon s
’ i l

veu t d evenir cathol ique ‘. S i l ’adu l tère e s t a in s i trè s d iver s ement

pun i , s e lon l
’humeur momentan ée des j uge s , i l s sont par contre

d
’une sévér i té uni forme pour l e cr ime de sodomie , as s ez fréquent ,
semb l e - t- i l

,
au XVI I e s i è c l e

,
e t qu i s e m ê l e , comme l

’

empoisonne

ment , aux prat iqu e s de l a sor c el l er i e . Le s coupab l e s sont général e
ment brûlés vi fs

,
d

’

ord inaire avec l e s animaux
,
chèvres

,
j ument s ou

géni s s e s , qu i avai ent s ervi à l eur s infâmes j ou issances . Tou t au p lu s
l eur ac corda i t -on parfo i s la faveur d

’ê tre é tranglé s ou d éc ap i té s
avan t d ’ê tre m i s sur l e bû ch er
Le s s imp l e s dé l i t s de pai l l ard i s e , d tmpud ic ité , é ta i en t p l u s ou
mo i n s s évèr ement pun i s , se lon qu

’ i l s ava i en t cau sé p l u s ou mo i n s
de s candal e . Les fi l l e s d e mauvai s e vi e é ta i ent arrêté e s , empr i sonnée s ,
exposée s sur la p i erre d

’

infam ie (L asterstein) ou dan s une logette
spé c i al e , l e Sclzand/za euslin, pu i s frappée s de verge s e t expu l sé e s
de l a loca l i té . S ’ i l ré su ltai t de que lqu e rappor t dé fendu par l

’

Eglise

e t la po l i c e une gros se s s e , l e s fi l l e s sédui t e s é ta i en t frappée s d
’une

amend e p lu s ou moi n s con s idérab l e “. Quand l ’homme avai t , aux

avoir é té la pun i tion ord inaire pour le cas d ’

adultère . En 1633, c ’est unnotaire
impé rial , praticien très estimé , d it le chroniqueur, et très regretté de ses

clients , qu i pé rit pour ce moti f ; en 1641 , c
’est une j eune femme qu i est dé ca

pitec ; ma is en 1672 , une autre coupab l e y est simp lement battue d e verges,
l
'
adoucissement ou le relâchement d es mœurs se faisant d é j à sent ir à cette
date . Combien la rigid ité d es juges é tait plus grand e au commencement
d u siècle , on le voit par le triste sort d u pay san d ’

l ttenheim , qu i fut d énoncé
par son pasteur comme tirant un profi t pé cuniaire d e l ’ infidé lité de sa femme ,
le bourgmestre de l’endroi t é tant un de ses complices . L’

époux trop com—

plai
sant fu t d é cap i té en mars 1614 . (Voy . Rod . R euss , L’

Egl ise lu thér ienne d e

S tra sbourg, eætra i ts d es p rocès
—eerba uæ d u Convent ecc lés ia stique . Pari s ,

1892 , in- 18 , p . C
’est aussi une c irconstance aggravante , si la faute est

commi se un jour de fête religieuse . (Procès d ’

un vigneron de J ebsheim ,

saisi le Vendred i—S aint 1616 , en flagrant d éli t . E . S ouvent
les femmes ell es-mêmes intercèd ent pour l eurs époux coupab les ; nous avons
rencontré une l ettre , d es p lus touchantes et des plus drô les a la fois , d ’une
femme des terres d e R ibeaupierre (1634 ) exp li quant que son mari n’est pour
rien d ans la fau te dont on l

’

incrimine ; i l é tai t ivre , i l a é té saisi par une
audacieuse voisine , d éshabi llé et mis au li t sans qu ’i l s’en doutât .
E .

1 . A .H .A . E . 1635 .

2 . Procès à A ltkirch , 1619 . C . Procès à Ensisheim , 1624 .

C . P rocès a M ü hlbach , 1659 . (Becker, p . Procès à
Burbach , 1671 . (T sehamser , I I , p . P rocès à M ulhouse , 1688 . (Bu lle

tin d a M us ée histor ique , 1877 , p . D e 1647 à 1671 . Walter ne note pas
moins de douze cas de condamnation pour sodomie et pédérastie, pour le
seul S trasbourg.

3, A S trasbourg, en 1649 , siæfl or ins . A Ringendorf, en 1611 , sei ze
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yeux des j uge s l e s tor t s pr i n c ipaux , il é ta i t condamné à épou ser
c e l l e qu

’ i l ava i t m i s e à mal ‘ et l ’on s emb l e ê tre al lé que lquefo i s
j u squ

’à l ’ emp lo i d e l a tor ture pour amene r l e séduc teur à l
’aveu de

sa fau te ä Mai s s i la j eune fi l l e
,
cachan t s a fau te

,
s e fa i sa i t épou s er

par un autre , e l l e é ta i t pa s s ib l e d
’une amende con s idérab l e , ab s trae

t ion fa i te du d ivorc e ré c l amé par l e mar i trompé 3

Le s loi s a l sac i enne s pun i s sai en t même l e s époux , un i s d epu i s en
légi t ime mar i age , mai s qu i en ava i ent ant i c ipé l e s dro i t s . Le c arne t
j ud i c ia ire de l

’

ammeistre J acque s R eisse issen nou s p ermet de
con stater ave c qu el l e r igu eur on frappai t d

’

amendes e t même de
pr i son l e s épou se s strasbourgeo ises , qu i d evenai ent mère s trop v i te
au j ugement d

’

ungouvernement paternel , mai s au stè re ‘. Le même
contrô l e sévère s

’

exerça i t dan s l a Haute—Alsac e e t entraî na i t l e s
même s condamnat ion s 5 .

Le cr ime d ’ i nc end i e vo lonta ire é ta i t puni , d
’

anc ienne date
,
avec

d
’autan t p lu s de r igueu r que l e danger pour tou s é ta i t p l u s grand
ave c l e s rue l l e s é tro i te s e t l e s mai sons en bo i s d ’alor s . L’

incen

d iaire ,
à que lqu e s exe qu

’ i l appar tî nt , é ta i t brûlé vif, e t tou t c e que
son extrême j eune s s e ou l m tercess ion des s i en s pouvai t ob t en ir ,
c ’ e s t qu

’ i l fû t é tranglé ou dé co l lé avan t d ’ ê tre j e té au feu “
. La

fabr i c at ion de la fau s s e monna i e entraîna i t autre fo i s la mor t horr ib l e
des cr imine l s dan s l ’hu i le ou dan s l ’eau bou i l lante ". Au XVI I e s i èc l e ,
i l s é ta i en t condamné s à ê tre brûlé s v i fs . Pourtant on pouvai t l e s
d écap i t er par grâc e , avant d

’al lumer l e bûch er “. Même nou s con

fl or ins . E . A S ainte- M arie a ./ M en 1659, qu inzefl or i ns .

(D ocuments , p .

1 . P rocès à Wihr, 1630. E .

2 . Procès de Valentin S chuller, à R ibeauvillé , 1658 . E .

3. Procès à Ribeauvi llé , 1604 . La coupable est condamnée à 60 fl orins
d

’amende . E .

4 . Reisseissen, A uj
‘

seichnungen, p . 128 , su iv .

5 . Proc ès d ’

un maré chal ferrant d ’

l llhaeusern, 1632 . E .

D ocuments sur S a inte- M a r ie p . 304 .

6 . Procès d ‘une j eune li ll e de seize ans, de D ettwi l ler, brû lé e à S trasbourg
en 161 1 . P rocès d e A .

'

l
‘

rensz . d e S trasbourg, âgé d e d ix
—hu i t ans, d éca

p ite, pu is brû lé . 16 15 , tous d eux poussé s par le d iabl e évid emment
monomanes . En 1691 , un S u isse . gagné par les émissaires impé riaux , ayant
m is le feu aux magas ins de la garn ison de S trasbourg, est tenai l lé , roué .

é cartelé , pu is brû lé , e t sa tê te p lan té e sur un pieu . (Re isseissen, M émor ia l ,

p .

7 . R euss , J ustice cr im ine lle, p . 110.

8 . En 1604 , quatre femmes sont exé cuté es pour fabrication de fausse mon
naie ïlans la Hau te—A lsace . C . C

’

éta ient surtout des I ta
l iens qu i fabriqua ient d es pi èces fausses à cette époque . S ur l

’

un d
‘eux ,

M athias Pozzi , i l y a un curieux dossier aux A .B .A . C . 418 . Procès
d

’

Etienne Gourdé , d e S ainte-M arie en 1688 . E .
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coté
,
s e lon qu I l s ’adre s sai t au Trè s -Haut , aux pu i s sant s de l a t erre ,

ou à de s imp l e s part i c u l i er s . A Sainte—Marie—aux -Mines , un indiv idu
e s t condamné en 1664 à deux flor i n s d ’amend e pour avoir mal

par lé de l a pa rol e de Di eu ‘ A Mulhou s e
,
en 1679 , un ind iv idu de

Mod enh e im ayan t app e lé l
’un .des pa s teur s mi sérab l e troub l e

ménage i l est mi s en pr i son et for cé de payer c inquant e livres z .

Un paysan de Gund er shoffen e s t condamné à 50 flor i n s d
’amende

pour p aro l e s i njur i eu s e s proféré e s contre l e s e igneur et s e s domes
t ique s ". En 1632

,
l e nommé Gaspard Ramsau er , ac cu sé d

’avo ir
é cr i t des l ibe l l e s d i ffamato ire s contre Max—Conrad de Rehl ingen ,
conse i l l er du roi d e Suèd e , e s t t enu en pr i son p endant qu inz e mo i s ,
pu i s condamné au bann i s s emen t p erpé tu e l , aprè s avoi r dû s

’

adm i

nistrer à lu i -même un souffl e t en aud i enc e pub l iqu e ‘, alor s qu
’ en

1662 i l n ’ en coûte que 30 kreutz er à un bourgeo i s de Sa int e -Mar i e
aux- Mines

, pour avo i r dit des i njure s gros s i ère s à un de s e s con
c i toyen s 5 .

Le s malver sat ion s -des fonc t ionnaire s pub l i c s é ta i en t pun i e s b i en
mo in s s e lon l e d egré de l eur cu lpab i l i té , que s elon leur s l i en s de

parenté , l e rang des p er sonnage s qu i vou la i ent b i en s
’ i n tére s s er à

eux , et l e s sommes qu
’ i l s re s t i tu a i ent ou qu

’

on renda i t en l eur nom
Général emen t , c

’

é ta i t la p e in e d e mort qu i l e s frappa i t . A Strasbourg
surtou t , on é ta i t sévère sur c e t art i c l e ; en 1634 , ony d écap i te d eux
contrô l eur s du péage du Rhin ; en 1658

,
un vi e i l lard de 73 an s ,

re c eveur de l ’oc tro i ; en 1659 ,
un emp loyé à l

’admin i s tration des
for tificat ion s ; en 1667 , un trésor i er de l a Tou r-aux-P fennings ; en
16 70

,
un surve i l lan t des marché s ". D ’au tre s en é ta i en t qu i tte s pour

un ei p erpé tu e l , sur tou t s
’ i l s renda i ent l e s sommes vo lée s , ou

pour la pr i son .

Dan s les v i l l e s p l u s con s idérab l e s , c eux qu i é ta i en t condamn é s à
un long emp r i sonnement é ta i en t en fermé s d

’

ord ina ire dan s l e s
vi e i l l e s tou rs des fort ifica t ions du moyen âge aménagé e s d

’un e façon

pa s sab l emen t pr im i t ive , e t offran t des cachot s au s s i ma l sa in s que
malpropre s“. Dan s l e s peti te s loca l i té s , dan s ces bourgs à enc e inte s

Documents sur S a inte-M a r ie p . 306 .

2 . S toeber, P éna l i te‘s , Bulletin d u M usée histor ique , 1877 , p . 20.

3. En 1700. E .

4 . A . B . A . C . 143.

5 . D ocuments , etc . , p . 297 .

6 . Voy . pour ces d iffé rents cas des exemples dans ma J ustice cr im inelle

p . 129- 130.

7 . Chronique d e Wa lter , pa ss im .

8 . A S trasbourg, c ’é taient la T our aux tortures (D eimelthurm ) , la T our
S ainte-Catherine , la T our aux F lorins (Gu ld enthurm ) , etc .
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continue s , s i nombreux encore dan s la premi ere mo i t1e du

XVI I e s i è c l e , c
’

é ta i en t les tour s au- d e s su s des porte s d e l a v i l l e qu i
s ervai ent de p r i son et l e s por te- c l efs en é ta i en t égal ement l e s geô
l i er s . Plu s d ’une vi l l e tte de l a p la i ne d

’

Alsace con servai t au s i è c l e
d erni er e t conserve même encor e de nos jour s ces lugubres cachot s

que l a trad i t ion popu la ire cont inu e à dé s igner sou s l e nom de

Tour d u D ia ble on T our d es Sorc ières , parc e que c
’

é ta i ent surtou t l e s
vi ct ime s d ’

inculpations d e c e genr e qu
’

on y t enai t ren fermé e s avant
de l e s l ivrer au bourreau . En général , l a j u s ti c e d

’ alor s é ta i t expédi
t ive et ne lai s sa i t pas l anguir longtemp s l e s ac cu sé s su r l a pa i l l e des
cachot s . On n e s e souc ia i t pas de l e s nourr ir i ndéfinimen t ; on ne
songea i t pas nonp lu s à le s r endre moi n s mauva i s au s s i , quand onne
l e s expéd i a i t pas sommair ement dan s un mond e mei l l eur , ou l e s
expul sa i t s imp l ement , aprè s un rud e chât imen t corpore l , sur l e
terr i to ire du vo i s in , où i l s pouvai ent r ecommencer l eurs exp lo i t s .

Le s cr im ine l s pr i sonni er s é ta i en t emp loyé s , dan s c erta in s terr i
toires au mo in s , comme le s forçat s moderne s , à des travaux d

’ut i
l i té pub l iqu e , aux fort ificat ions , aux c anaux , e tc . I l s travai l la i en t
enchaîné s

,
revê tu s d ’

un cos tume part i cu l i er e t ayan t sur l eur
couvre- ch e f une sonnette qu i t inta i t à chaque pas . De là l e nom de

.S
'

c /zellenwerk donné à c e s e sp è c e s de bagues du XVI I e s i è c l e . l l y

en avai t un à Strasbourg; l
’

évêqu e Léopold en avai t créé un autre ,
pour l e s terre s de l

’

évêché ; au château d
’

l sembourg, prè s de Rou f
fach i l fut tran sféré p lu s tard à Ben fe ld , pour hâter l a
recon stru ct ion de c e tt e for tere s se ; la pr i s e de la v i l le par l e s Sué
doi s m i t fin à c e tte ins t i tu t ion pén i tent i a ir e‘. Plu s tard ,

ver s 16 40
,

on é tab l i t à Strasbourg une ma ison d e force , à l
’ i n s tar de c e l l e

d
’

Amsterdam
,
où l e s mend i an t s e t l e s vagabond s é ta i en t oc cupé s à

rédu ire en poudre , au moyen de grand e s râp e s en fer , du bo i s de
Bré s i l , ou à fabr iquer

”

de gros s i er s t i s su s . De là l u i v i n t l e nom ,

resté popula ire à Strasbourg, de R a sp elha us , emp loyé j u squ
’à c e

jour pour y dé s igner la pr i son ’ .

L ’ impre s s ion général e qu i s e dégage de l
’ examen d ’une sér i e un

peu cons idérab l e de do s s i er s jud i c i a ire s d e c et te époque , c
’ e s t

qu
’

on répanda i t l e sang des coupab l e s avec une fac i l i té effrayant e
san s que l e s suppl i c e s prod igué s a i en t exercé l

’ac t ion répre s s ive e t

l . Dag. F ischer, Gesch. Za bern
’

s
, p . 150.

2 . Cette création nouvelle fi t quelque brui t alors dans le mond e , même
savant . E lle est mentionné e d ans l ’une des d isserta tions acad émiques son
tenues à S trasbourg sous la présid ence de l ’historien M ath. Bernegger. Voy .

C . Bunger, Bernegger , p . 128 .
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moral i satr i c e qu
’

on att enda i t san s doute de l eur fréquenc e même .

NOU S avon s comp té , et c er te s 1105 r ech erch e s n ’on t pas été com

plètes , pour l e s vingt -d eux année s de 1600 à 162 1 , cent c inquante

une exécu t ion s c ap i tal es dan s la s eu l e vi l l e de Stra sbourg ; parmi
ce s supp l i c ié s i l y ava i t 31 femmes . On n e suppor tera i t p lu s ac tu e l
l ement de p are i l s spec tac l e s , for t cou ru s par l e s cur i eux d

’

alors‘.

C ette j u sti c e expéd i t ive néc e s s i ta i t un p er sonne l a s s ez nombreux .

Chaqu e grand e vi l l e avai t naturel l ement son bourreau , a id é par

plu s i eur s val e t s ; mai s de p eti te s local i té s comme Belfor t”, des
bourgs m ême comme VVesthoffen,

ava ient l e l eur“. D ’autre s l ’em

prunta ient à l eur s voi s in s à l
’amiab l e , ou é ta i ent t enu s de l e fa ire ,

à la su i te de tran sac t ions r emontant au moyen âge‘. C e s fonct ion
naires é ta i en t b i en p ayé s pour l eur vi lain mé t i er , e t l e tar i f de l eur
travai l l eur a s sura i t , vu la fréquenc e des condamnation s , un

revenu trè s appréc iableä qu i d evai t les consol er que lque peu de
l
’

effroi qu
’ i l s répanda i en t au tour d

’ eux et de l ’ e sp èc e d ’

ostrac isme

qu i l e s t ena i t à l
’

é car t du re st e de l a soc i é té“. I l s trouvai en t d ’a i l
l eur s encore d ’

autres sourc e s d e revenu s dan s l eur s connai s sanc e s
méd i c a le s rud imenta ire s e t fon ct ionnai en t souven t comme chirur

gi en s et rebouteur s , s e par tageant la C l i en tè l e popula ire avec les
s age s - femme s e t l e s sorc i ère s .

T e ll e é ta i en t , d an s son en semb l e , l
’

organ i sation j ud i c i a ire de l
’

Al

sace et les cou tume s pénale s en vigueur dan s c ett e provinc e , au mo

ment où l a couronn e de Franc e p r i t pos s e s s ion du pays . Au premi er

1 . J
’

ai donné la sé rie comp lète d e ces chiffres dans ma J ustice cr im inelle,
p . 24 . I l y avai t des anné es où l

’

on faisait pé rir 12 à 15 personnes par le gla ive ,
la potence , la noyad e , la roue ou le bûcher d ans le seu l S trasbourg.

2 . Bardy , Recue d
’

A lsa ce, 1869 , p . 396 .

3. R euss , La S orcel ler ie en A lsa ce, p . 100.

4 . M unster s ’ad ressait d ’

ord ina ire à Colmar. H aguenau é tai t tenu de prend re
le bourreau d ’

lngwi ller , cet ofi c ier du comte d e Hanau- Lichtenberg ayant
seul , d epu is des siècles le d roi t d e d écol ler un criminel dans la vieil l e c ité
d es Hohenstaufen . (K iefer , Pf a rrbuch, p .

5 . Le tarif de la Chambre é piscopale de S averne , éd icté le 24 janvier 1654 ,
accord ait au bourreau six florins pour noyer, pend re . d é capiter ou brû ler
une personne ; 1 fiorin pou r la me ttre au pi lori ; 2 fl orins pour la battre de
verges ; 1 florin pour une séance de torture . (D ag. F ischer, Za bern, p . 150

6 . Cette antipathie é ta it géné rale ; né anmoins j e dois relever ce curieux
passage d es M émoi res d e d eum coyages en A lsa ce tp . 194 ) qu i donne une

impression d ifférente pour le S undgau Non seulement les A llemans
n ’ont pas d ’

horreu r pour la personne d u bourreau ; au contra ire , i l y est en

quelque espèce d e vén é ration . On l ’appell e le M a i tre par excellence ; il est
le bienvenu partout ; i l est de toutes les fêtes et d e tous les régals. P eut-étre
é tait-ce l ’ excès de peur, la crainte aussi d e quelque pouvoir surnaturel , qui
engendraient ici la défé reuce exté rieu re .
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On s e t ira de c e tte s i tuat ion fâch eu s e par un a rrangement for t
i ngén i eux . Ne pouvan t changer la Régen c e d

’

Ensishe im en une

cour souveraine , on la garda , mai s émanc ip é e du contrô l e supér i eur
de ce l l e d ’

lnnsbruck
, i n sp irée d irec t emen t de Par i s , e t tran s féré e

d
’a i l l eur s dan s l a v i l l e , a lors p lu s impor tante , d e B r i sach , où s e
trouvai t d éj à une Chambre royal e des Comp te s . C ett e Chambre
royal e de Br i sach p ré s idé e par l e gouverneur , composée d

’

au

c iens fonct ionnaire s autri c h i en s et de nouveaux magi s trat s fran
cai s , fut , pour ain s i d ire , l a p i erre d

’a tt ente sur laque l le s
’

éd ifia

p lu s tard l e Conse i l p rovinc ia l d
’

Ensishe im et l e Conse i l sou ver a in
de Colmar‘. Nou s ignoron s la date exac te d e son i n st i tu t ion ’ , et c e
n ’ e st pas san s dou te un pur effe t du ha sard qu i a fai t cach er le jour
préc i s de sa nai s sanc e . Au tant on mit de pompe p l u s tard à l

’ i nau

gurat ion du Cons ei l d ’

Ensishe im ,
en 1658

,
autant on j ugea inut i l e

d
’attirer l ’attention du pub l i c sur c e t te mod ificat ion , inoffen s ive en
apparenc e , de l

’

é ta t antér i eur , opérée vra i s emb lab l ement dès 1649 .

La Chambre d e B r i sach re sta i t en e ffe t l ’ anc i enne Chambre d ’

Ensis

he im , compé tent e pour les terre s d ’

Au triche s eu l ement3
, et l e s

autre s E tat s de l
’

Alsace continua i en t à . régler l eur s affaire s jud i
c la ire s à l eur gré , à en app e l er à Sp ire , san s trop s e préoc cup er
d e l ’aven ir‘.

I l s n e p erd irent r i en pour att endre . Quand l a Frond e fut à peu
prè s va incu e , quand on n ’ eu t p l u s à c rai ndre au cune attaqu e du cô té
de l

’

Emp ire ,
le gouvernement frança i s p en sa qu

’ i l é ta i t i nut i l e de
re tard er l ’organ i sa tion du tr ibunal suprême qu

’ i l avai t toujours en

1 . La Chambre de Brisach ne fut nul lement une chambre soucera ine . S i

M . de Boug emploie l ’expression en 1 775 , cela n ’est pas une preuve ; à cette
époqu e , e ll e é tai t d

'usage , voi là tout . M M . Pi l lot et d e Ney remand , dans
l eur histoire , fort inté ressante d 'a il leurs, d u Consei l souverain d ’

A lsace ,
n‘on t nu llement prouvé (p . 21 ) l ’existence d e l ’Ed i t d e 1648 , insti tuant une
Cour souvera ine , é di t que personne n ’a vu et qu i ne saura i t ê tre de 1648

d
’a il leurs . M a is même en 1649, on se serait bi en gardé d

‘employer un mot

aussi dangereux .

2 . E ll e doi t avoir en l ieu dans les d ern iers mois d e 1649 .

3. A en juger par l
’

ind ication de Van Bu fïel (p . la Chambre conti
nuait même a rendre ses arrêts en all emand . pour ne pas sortir d e la

trad ition .

4 . Les vi lles de la D é capole seu les furent inqu ié té es, en ce sens qu
’

on

essaya de fai re revivre comme tr i buna l d
‘

appel pour elles un tri bunal pu
rement local d e Haguenau , le Ka iser liches La ndger icht a uf d er La uhen,

dont la ju rid iction ne s‘é tenda i t que sur les quarante v i l lages de la pré fec
ture . M a i

_

s les v i l les impé rial es. qui n ’ava ient j ama is rien eu à fai re avec
cette ju rid iction, se re fusè rent absolument à la reconnai tre , et plus tard , en

1679 , le Consei l d e la p r éf ec ture d e Haguena u (c
'est le nom qu ’

on lui ava i t
donné ) fu t formellement englobé dans le Conse il supé rieu r de Brisach.

- Révi lle , op . c i t . . p . 220



ÎNST IT UT I ONS G É N É RALE S DE L
’

ALSACË 323

l m tention de créer . L ed 1t de s ep tembre 1657 changea la Chambre
royale de Br i sach , à l a fo i s corp s admin i s trat i f et j ud i c i a ire(comme
l ’ avai t été l 'anc ienne Régenc e d

’

Ensishe im) en un Consei l souvera in
exc lu s ivemen t chargé de l

’app l i ca tion des loi s‘. S i l e mot de Parle
ment e s t évi té , l

’autor i té de c e s corp s lu i e s t dévolu e tout ent i ère .

Seulement
,
on cru t d evoir masquer encore que lqu e peu l a vér i té ,

pour n
’

effaroucher per sonne ; au s si l
’

éd i t i n s ti tuai t- il l e Con se i l

pour procéderen la même forme et man i ère que fa i sa i t la Régenc e
d

’

Autr iche ,
e t con formément aux lo i s e t ordonnance s des emp e

reurs
—

et arch iduc s , cou tume s , u sage s e t pri v i l ège s par t i c u l i er s d es
l i eux san s aucune innovat ion ’ O r

,
la Régenc e d

’

Ensishe im

n ’ avai t jamais é té ‘

qu
’

une cour ,
de j u st i c e s e igneur i a l e pour l e s suj e t s

de la mai son d
’

Autr iche ; el l e n
’ava i t au cune compé tenc e sur les

terres d e l ’évêché , de Hanau - Lichtenberg, etc . , au s s i peu que les
régenc e s de Bouxwi l l er e t de Saverne sur l e s s i enne s . Le s arch iduc s
ava i ent b i en eu un e c erta ine i nflu enc e pol i t iqu e sur l e s v i l l e s de la
D écapole, mai s i l s n

’y ava i en t j amai s exercé d
’

attribu tions j ud i
c ia ire s . On éta i t donc b i en lo i n de la vér i té h i s tor ique en affirmant

qu
’ i l n ’y ava i t là aucune innovat ion » , quand on en Opéra i t , au con

tra ire
,
une tou t à fai t rad i ca l e 3 . C ette affi rmation

, peu d igne d
’

un

monarque pu i s sant , n e trompa i t d
’a i l l eur s p er sonne , et de p l u s

é ta i t b i en inut i l e . Le gouvernement de l a Franc e étai t c er te s en
droi t de vouloir c entral i s er ,

dan s l e s l im i te s même s de l ’Alsace
,

l'admin i s trat ion de la ju st i c e , en exc luant le s in stan c e s é trangères;
i l créa i t

, pour arr iv er à c e s ré su lta t s , un auxi l ia ire qu i l e s e condâ t
dans s e s lu tte s contre une provinc e , qu i ré s i s ta i t en dé s e spéré e
à tou t c e qu i s emb la i t at tenter à s e s dro i t s et a se s franch i s e s il

aura i t peut-ê tre m i eux fai t d
’

avouer s e s in tent ion s ouver tement et san s
ambages .

Mai s
,
ab s trac t ion fa i t e de c e tte que s t ion de mé thod e , on n e peu t

que rendre j u st i c e à l ’organ i sat ion nouvell e -

qu i mêla i t , dan s une
certa ine me sure , l e s é lément s ind igèn e s et l e s é lément s françai s .
On ava i t su ivi l e s con se i l s de Co lb er t de C ro i s sy , de prendre pour
as se s seurs un ou d eux gent i lhomme s du pays , l e s p lu s ac c réd i té s e t
l e s p lu s capab l e s . Sa Maj e s té pourra i t au s s i , pour s

’

acquérir l
’affee

1 . S ur le Consei l souverain . voy . le travai l de M M . Pi l lot et de l\
‘ eyre

maud
, H istoi re d u Consei l souvera in d

‘

A lsa ce (Paris, D urand ,
1860, i h

beaucoup p lu s complet pour le XV I I I ° si èc le que pour le X V I l ° , et le M e

moire histor ique sur le Consei l souvera in
,
réd igé par le pré sident de Cor

heron, et pub lié par Ignace Chau lÏour dans la Revue d ’

A lsa ce, 1856 , p . 268 .

2 . ordonna nces d
’

A lsa ce, t . I , p . 2 .

3. Véron-R év i lle , Essa i , p . 200.

4 . I d . , ibicl . , p . 211 .
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t ion des ec c lés ia s tique s
”

,
admettre au nombre des conse i l l er s un des

abbé s qu i sont sou s son obé i s sanc e
,
b i en qu

’ i l n ’y en eût pas d an s
la Régenc e pour l e pas sé A côté du pré s id ent , l e nouveau Con
s e i l comp ta i t donc un abb é mitré , hommage au c l ergé s i pu i s s ant en
Al sac e

,
un r epré s entan t de l a nob l e s s e du pay s , d eux con se i l l er s

app elé s du parl ement de Metz , un doc teur en dro i t
,
anc i en con se i l

ler à la Chambre de B r i sa ch
,
un procureur généra l ; c el a fa i sa i t

troi s Al sac i en s e t quatre França i s ; l e prononcé des arrê t s é ta i t
a s suré aux magi s trat s d

’

or igin e françai s e , mai s é c la iré s par l e s con
s e i l s e t l e s trad i t ion s de l eur s co l l ègue s . Un greffier , s ix sec ré ta ire s
interprêtes ,

un hu i s s i er “en chef formai ent le personne l suba lterne .

I l é ta i t p ermi s de p la id er et de pré senter requê te en l at in , en fran
ca i s e t en al l emand ,

sauf à jo i ndre en c e d erni er ca s
,
une traduc t ion

frança i s e . Le s jugement s d evai ent ê tre rendu s en frança i s ou en
lat i n . C e n ’ e s t qu

’un arrê t du Con se i l d ’

Etat du 30 j anvi er 1685 ,

qu i pre scr iv i t d
’ un e mani ère formel l e de réd iger tous l e s ac te s e t

j ugements en françai s . Le gouvern eur et l i eu tenant général du roi ,

tout en n e pré s idant p lu s d e dro i t l e s séanc e s , comme pour l a
Chambre d e B r i sach , con servai t son dro i t de séanc e e t ma in tenai t
a in s i les re lat ion s d i rec te s de la pol i t ique e t de l a ju st i c e .

B ien que l
’

éd i t roval i n s t i tuant l e Cons e i l souvera in soi t de sep
tembre 1657 , c e n

’ e s t que l e 24 novembr e 1658 qu e c e lu i - c i fut
so l enne l l emen t i n stal lé d an s sa ré s idence nouvel le . . Evidemment
Mazar i n

,
toujours c ircon spec t , ava i t hé s i té que lqu e temp s encore

ou p l u tôt i l ava i t voulu a ttendre que le nouve l i ntendan t d
’

Alsace
,

auque l i l imposa i t au s s i la tâch e de p ré s ider l e Con s ei l , marquan t
ain s i l e rôl e éminemment pol i t ique de ce d erni er ,

eût soudé l e ter
rai n et s e fût a s suré l ’ atti tud e au mo in s pa s s ive des E tat s de l a pro
vinc e . C e premi er pré s ident , Colber t de C ro i s sy , l e frère du grand
mini stre

,
é ta i t un homme de hau te val eur , trava i l l eur in fatigab l e ,

admin i s trateu r e t d ip lomate d i s ti ngué , dont on a pu d ire avec ra i son
vingt an s p l u s tard , qu

’ i l regarda i t l e trava i l comme un p la i s i r ,
pu i squ

’ i l contr ibuai t à la gloire de la Franc e A se s c ô té s ligu
ra i en t dom Bernard i n Buchinger ,

l e savan t abbé d e Luc el l e
,
George s

Fréd ér i c d ’

Andlau
,
Bénignc Bos suet , con se i l ler au Par l emen t d e

Metz e t p ère du futur évêque de Meaux ; les autre s memb re s de
c ette magi s trature suprême sont re s té s ob s cur s . Par fla tteri e s , pro
mes s e s et anenaces ,

on é ta i t arr i vé à group er pou r la cérémoni e
d
'

Ensishe im l e s repré sen tant s de tou s l e s E tats de la provinc e ,

1 . M émoire de Colber t de Croissy sur l
‘

organisa tion d e t
‘

A lsa ce , fol . 187 .

2 . M ercure ga lant , septembre 1679 , p . 65-72 .
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souvera in e avai t fai t peu de be sogne e t répond i t méd iocrement aux
e spéranc e s con çue s à s e s début s . Au ss i Lou i s X IV

, quand i l e u t

pr i s en main s l e gouvernement , ré solu t- il de changer de système et
de tran s férer l e s i ège suprême d e l a j u st i c e hor s du pays , afi n d

’

em

p êcher et de d écourager d
’autant p lu s fac i l ement les oppos i t ion s qu i

n e c e s sa i ent d e s e produ ire . Vou lant é tab l ir une même forme de
j u sti c e dans tou s l e s pays nouve l l emen t uni s sou s notre couronne ,
que c el l e sou s laquel l e v ivent heureus ement nos autre s suj e t s , i l

déc ida par l
’

Ed it de novembre 166 1 , qu
’ i l y aura i t dorénavant en

Al sac e des prévô té s , des bai l l i age s , des pré s id i aux ou con se i l s pro
v inciaux pour j uger l e s p roc è s en premi ère in stanc e e t l e s faire
remonter en su i te j u squ

’aux Par l ements . Le . roi é te int donc e t
suppr ime , par éd i t perpé tuel et irrévocab l e l e Conse i l souvera in ,
é tab l i en 1657 , e t l e remp lac e par un s imp l e conse i l provinc ial ,
s iégeant égal ement à Ens i sh e im ,

mai s re l evant du par l ement de
Metz

,
auque l sont transpor té s Colbert d e Cro i s sy , l e pré s id ent , et

Char l e s Colber t , l e procureur généra l de l a d é funte cour souve ra ine .

Le nouveau corp s jud i c ia ire s e compose d
’

un p ré s id ent , de s ix con
seillers frança i s , de tro i s con se i l l er s a l sac i en s , d

’

un procureu r e t
avocat généra l , de quatre s e cré ta ires - i nterprè te s e t d

’

un greffi er .

C ’e s t à lu i qu
’

iront l e s appe l s d e toute s l e s j ur id i c t ions infér i eure s
d

’

Alsace , e t i l j ugera lu i—même , sans appe l , l e s cau s e s de mo i n s de
250 l ivre s tournoi s . Pour l e re s te

,
i l y a app e l ouvert à Metz ‘.

Le même éd i t , pour ac cro î tre l
’ i nfluence de l a magi s trature fran

ça ise , créa i t au s s i des charge s de nota ire s royaux , à cô té des anc ien s
no ta ires impér i aux et apo s tol ique s et de c eux que nommai ent l e s
comtes p a la tins La nouvel l e comb i na i son par l aque l l e on e spéra i t

1 . Les trai tements é tai ent m inimes : le pré sident avait l ivres ; les
consei l l ers, le procureur géné ral 400 l ivres ; les secrétaires : 600 livres ; le
greffier : 250 l ivres .
2 . Les notaires en A lsace é taient ou bien cré és d irectement par privi lège

impé rial , ou b ien par les magistrats u rbains en vertu des privi lèges obtenus
du souverain une fois pour toutes. ou en fin par les com tes palatins . Ce titre
de comes p a la tinus d é cerné par l ’Empereur à d es magistrats, a des proies
seurs, a des docteurs en d roit, etc . (le plus souvent contre finances ) , leur
conféra it le d roit de créer des nota ires , de légitimer d es bâtards, etc . Dans
les contré es cathol iques i l y avait beaucoup de nota ires apostol iques créé s
par le S a int-S iège . La lutte tut vive entre les anc iens et les nouveaux ti tu
lai res. D ès 1683, on chicana it à S trasbourg les nota ires nommés par le M a

gistrat sur la val id i té des ac tes d ressé s par eux d epu is le 30 septembre 1681 .

En 1685 , le Conse il souvera in d é fend it aux nota ires apostol iques de d resser
des contrats . (Ordonna nces d ’

Alsa ce, p . O n trouvera un aperçu
historique c lair e t suffisamment comp let d e l’histoire du notariat dans la

province , dans l ’ouvrage de .l . l .obste in , M anuel d u nota r ia t en A lsa ce ,

S trasbourg, 1844 , in
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sans dou te dépayser l e s Al sac i en s , et l eur faire comprendre qu
’ i l s

ava ient en grand tor t d e ne pas ac c ep ter une magi s trature suprême
é tab l i e dan s l eur propr e provinc e , ne semb la pas d evoir réu s s ir tou t
d

’abord . On s e t i nt à l ’écar t du Con se i l provinc ial , tou t comme on
l ’ avai t fai t du Con s e i l souverain , pu i squ

’

on ne vou lai t pas r enoncer
à l

’

immédiateté enver s l ’Emp ire e t qu
’

acc epter l a j ur id i c t ion royal e
,

c ’ é ta i t reconnaître l a souvera ineté du roi . Nou s avon s vu
,
dan s un

des chap i tre s précéd ent s déj à , que l e l i t ige au suj e t de l
’ app el à

Sp ire , formel l ement d é fendu aux vi l l e s de l a D écapole par l e duc d e
Mazar i n é ta i t toujour s encore en su spen s quand l a guerre de Hol

lande é c la ta .

Cette gu erre fourn i t l
’

occasmn, d epu i s longtemp s att endu e , pour
en finir avec c e s ré s i s tanc e s p rolongée s . Le Con se i l provinc ial
d

’

Ensisheim ,
tran sféré à B r i s ach p ar ordonnanc e royale d

’avr i l 1674
,

sa ré s id enc e antér i eure é tant for t peu hab i tée et trop r et irée de
tou t commerc e 2 se mi t en d evo ir de par l er net e t haut . La guerre
emp êchai t naturel l em ent e t d evai t empêch er longtemp s encore ,
que l l e qu

’ en fû t l ’ i s su e , d e por ter des cau se s en app e l au d ehors .

Mai s l e Cons ei l vou lu t é car t er au s s i dorénavant l ’obstrnction

pa s s ive des s e igneur s t err i tor i aux . Par un arrê t du l er j u i n 16 75 ,
i l menaça i t de p e in e s sévère s l e s juge s qu i tach era i ent d

’ emp êch er

par menac e s ou autrement les part i e s d
’

interj eter app e l d e l eurs

j ugemens aud i t Conse i l
,
c e qu i e st une entrepr i s e contra ir e à la

l ib er té pub l ique “ Paro l e s hab i l e s
,

et qu
’

allaient confirmer d es

ac te s . Quelque s mo i s p lu s tard ,
un autre arrê t du 6 s ept embr e 1670

sommai t tou s les s e igneur s qu i s
’

é ta i en t p e rmi s d étab l ir des tr i

bunaux d ’appe l pour les j ugement s d e l eur s b a i l l i s , c e qu i e st
une entrepr i s e contre l

’autor i té souvera i n e d
’avo ir à pré s enter au

Conse i l dan s les d eux mo i s l e s t i tre s sur l e sque l s i l s pré t enda i ent
s ’appuyer . Ce t erme é coul e

,
s ’ i l s n e compara i s sen t pas , et san s

autre jugement , i l s s eront déchu s de c e dro i t ‘. Chaqu e app e l admi s
par un de l eu rs offic i er s l eur vaudra 300 l ivre s d ’amend e

,
a in s i

qu
’aux part i e s qu i o s erai ent s ’adre s s er à eux . Quelque s -un s des

1 . C
'est à propos de l ’affa ire d es trois vi l l es de M unster, T urckhe im et

Colmar contre l ’abbay e d e M unster, que s’engage . en 1663, le confl it avec
M azarin , dont la lettre est du 31 mars 1664 . L

’

añaire fu t porté e , comme nous
l ’avons d it, devant la d iète d e Ra tisbonne .

2 . Ordonna nces d
’

A lsa ce, I , p . 48 .

3. Ord . d
'
A lsa ce ,

I
, p . 49 .

4 . Ce la d eva i t faire d ’autant p lus d ‘effet su r les popu lations que le gou
verneur lu i-même d e la prov ince é ta i t a tteint par l ’arrêt . Le d uc d e M azarin
protesta en effet aupré s d u Consei l d '

E tat, mais il fu t d é bouté le 28 j an
vier 1678 . (O rd onna nces d

’

Alsa ce , I , p .
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E ta t s d ’

Alsace s
’

exécutêrent 1 ; l a p lupar t c ependant attend iren t c e

que dé c id era i t l e sor t des armes .

Le Conse i l , entre t emp s , montra i t par s e s arrê ts qu i l ent enda i t
fa ire re sp ec ter l a l iber té d es suj e t s du roi contre l e s j ugemen t s
oppre s s i fs ou insuffisants d es j u s ti c e s seigneuriales . D ans une affa i re
de vol , j ugée à Sa in te -Mar i e—aux—Mines , p lu s i eurs bourgeo i s i nno
c ent s ava i ent été empr i sonn é s , pu i s mi s à l a tortu re , et quand les
j uge s dur ent enfin conveni r qu

’au cune charge sér i eu s e n e pe sa i t
sur eux , i l s n e l e s relâchè rent qu

’ aprè s l eu r avoir fa i t prê t er
s erment de pardonner à l eu rs ac c u sateurs e t de ne pas l e s pou r
su ivre eux-mêmes en dommage s —i ntérê t s . Le Cons e i l p rovinc ia l

pr i t l
’affa ire en mains ; i l condamna le Magi s trat de Sainte—Mar i e

aux-Mine s
, par arrê t for temen t mot ivé du 3 j u i l l e t 1676 ,

à payer
douz e c ent s l ivre s de dommage s aux V i c t imes de sa légèreté cou

pah l e , et d é fend i t à l
’avenir d e j amai s l ivrer l ’ac cu sé à l a tortu re

et de j ama i s prononc er l a p e i ne c ap i ta l e , san s au tor i s at ion expr e s s e
des gen s de j u s t i c e du Roi 2

On p eu t ê tre a s s uré que l a nouve ll e d
’

un arrê t de c e genre s e
répand i t rap id ement au lo in e t rend i t l e C on se i l trè s popu la ire ch ez
les p e ti te s gen s qu i souffra i ent crue l l ement de l

’ ignoran c e et des
bruta l i té s des tr ibunaux locaux . En 1678 ,

l e Con se i l
, pour su ivant

l e s réforme s j ud i c i a ire s , p ros cr i t l
’ i n s trument du carcan 3 qu i

s erva i t à l ’ expos i t ion de c erta in s condamné s dan s l e s v i l lage s de la
Hau te-Al sac e . C ’

é ta i t , dan s l
’ e sp èc e , le

'

ba illi de Brun statt
, qu i

l ’ava i t i nfl igé à une p auvre s s e de . Ried isheim
,
ac cu sé e d ’avo i r

i nj ur ié son fi l s . L ’avocat de c e fonc t ionna ire eut beau p l a id er que
l a pe ine du v iolon e st l e chât iment ac coutumé e t ord ina ire de l a

provinc e à l ’ encontre des d iffamatr i c e s , b l a sphématr i c e s et antres
mauvai s e s langue s . L ’avocat généra l d éc lara que l e v iolon , ins
trument de bo i s , en forme de carcan , e s t i nouï en Franc e et le
ba i l l i fut condamné à 50 l ivre s d ’amend e pour mal -j ugé De fen s e
est fai t e d ’ emp loye r dorénavant la Ge ig dan s toute l

’

é tendu e de la

1 . C
’est ainsi que le possesseur d u comté de Ribeaupierre pré sente un

longmémoire historique pour é tabl ir qu
’avant les traité s de Westphal ie , ses

préd écesseurs ava ient jou i du d roi t d e juger en d ernier ressort au c ivi l e t
au criminel . E .

E . 2047 .

3. Ce carcans'appelait enA lsace clic Geig, le violon, sans que l ’on puisse
bien s ’expliquer l

’

origine de cette d énom ination . En tout cas, si l ‘on pouva it
me ttre au v iolon » quelqu ’un dans ce temps— là . i l é ta it d ifficile de l ’y

« mener » ; c ‘est un exemple assez curieux d e la d é formation d u sens des
mots à travers les âges .



https://www.forgottenbooks.com/join


330 L
’

ALSACE AU xvne
sri—:cu z

En même temp s qu I l protégea i t a in s i l e s p et i t s contre la tyrann i e
d es s e igneur s , i l surve i l l a i t l eur s intérê t s matér i e l s , tr op négl igé s ;
ain s i

, par l
’arrê t du 2 5 j u in 1678 , i l ob l igea i t tou s l e s tuteur s et

curateur s aux tute l l e s de rendre comp t e d e l eur ge st ion tou s l e s
troi s an s pour l e mo in s , par- devan t les j uge s , et non p lu s s eu
lement à l a major i té d e l eur s pup i l l e s , dont les b i en s mal admi
nistrés dép ér i s s en t pou r l a p lupar t dan s la On p eu t b i en
admettre , p ar su i te , que , ver s 1680,

l e Cons ei l prov inc ia l é ta i t
d evenu gén éral ement popula ire , non pas san s doute parmi le s
s e igneur s terr i tor i aux dont i l rognai t l e s pr ivi l ège s , ma i s dan s l e s
couch e s in fér i eur e s d e l a popu lat ion al sac i enne , qu i appr ena i t à l e
regard er comme un prote c teur nature l contre l e s abu s de s e s
maître s d ire c t s . C ’e st c ett e cons idérat ion probab l emen t qu i , en
d ehor s du mot i f po l i t iqu e ind iqu é d éj à p lu s haut , d ét ermina
Lou i s X IV à révoque r l

’

éd i t p erpé tu e l de 166 1 e t à émanc ip er de
nouveau la j ur idic t ion d e l a p rovinc e du contrô l e d u Par l emen t
m es s in . Le préambul e de l

’

éd i t d e novembre 1 679 mo t ive c ett e
d éc i s ion par des a rguments i rré futab l e s , mai s qu i aura i ent pu
frapper l e monarque et s e s con se i l l ers dix-hu i t an s auparavant les

inconvén i ent s c au sé s aux suj et s du roi par des dépen se s et des

voyage s cont inu e l s , le retard appor té au jugement de l eur s proc è s ,
et le p eu de connai s sanc e que l e s magi s trats messins ont de l a
langue al l emande . C ’ es t pour procurer

'aux p eup l e s dud i t pays
d

’

Alsace un soulagement cons idérab l e , -

en l e s exemp tant de
c e s fra i s e t fatigu é s que l e souvera i n rend au Conse i l provinc ia l
son anc i enne autonomie

,
en l u i a ttr ibuant l e t i tre de Con se i l supé

r i eur d ’

Alsace ’
. La m ême idé e s e retrouve dan s l e d i scour s d e

l ’ avoca t général Favi e r qu i , l e jour d e l
’ enregi s trement so l enne l , l e

qualifia it de pré s ent pré c i eux aux p eup l e s de l
’

Alsace , p lu s encore
que de ré comp ens e des ve rtu s du Con se i l 3

d ent d ’ eux , aux jours et heures qu ’ i l leur p lait , avec beaucoup d e confu

s ion , et sansgard er aucune règl e qu i convienne aux añaires (O r donna nces
d

’

A lsa ce , I , p .

1 . O rdonna nces d
’

A lsa ce
,
I
, p . 57 .

2 . Celu i de Consei l souvera in ne lui fu t qf/îc iellement rendu que v ingt ans
envi ron avant sa ti n, ma is dans l'usage courant i l fu t qua lifié d e la sorte d ès
son ré tab l issement et ne s

’

avisa jama is d e s
’

en p la ind re .

3. S éance d u 22 d écembre 1679 . Les vertus d u Conse il ava ient é té ré

compensé es en 1678 par une très légère augmentation d es traitemen ts ; le
pré sid ent é ta i t porté à l ivres , le procureur géné ral , les conse i l lers e t

le gre ffi er à 6001ivres (P i l lot e t Ney remand , p . A pré s les réun ions , le
présid ent reçut un supplémen t de 750 l ivres, le procureur géné ral d e
600 livres, chaque conse i l ler d e 300 l ivres ; ma is ces émoluments é ta ient
bien souvent en retard . Quan t aux revenus t iré s d es ép ices ,

autorisé s par
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La nouve l l e cou r souvera ine d evai t entrer en fonc tions le

1 e'j anvier
’

1680. E l l e savai t que l l e tâche lu i é ta i t ré s e rvé e par l a
volonté royale ‘, et e l l e s e mi t au s s i tô t à l ’œuvre . Nou s avons vu
comment , l e 22 mar s , e ll e réun i s sai t au domain e de la couronne un

grand nombre d e vi l l e s , ba i l l i age s e t c hâteaux , e t comment , l e
9 août , par une seconde sé r i e d

’arrê t s
,
e l l e t erminai t l ’œuvre

salutaire de l ’ annexion comme ont d it s e s h i stor i en s . L
’

uniform ité

d e l a légi s lat ion pour toute la provinc e é ta i t enfin as surée , s inon

pour l e l end emain m ême , du mo in s pour un aveni r prochain ”.

Né de la conqu ê t e , e t créé pour l a conquê te ñ l e Conse i l sou
verain avai t fid èl ement remp l i la prem ière part i e de sa m i s s ion .

Mai s i l du t qu i tter encor e une fo i s ses
, p énate s quand l e t ra i té de

Ryswi ck rend i t B r i sach à la mai son d ’

Autriche . Des l e ttr e s royale s
du 18 mar s 1698 l e trans férèren t à Co lmar , où i l est re sté j u squ

’à
la Révo lut ion ; i l t in t sa derni ère aud i enc e sur l a r i ve dro i t e du
Rhin le 10mai 1698 et l e s rouvr i t , l e 22 mai su ivant , au Wagkeller ,

l ’anc i en hôtel de vi l l e d e Co lmar ,
évacué , trè s à la hâte , par l e s

au tor i té s mun i c ipal e s , apré s avoir été p lu s ou mo i n s spontanément
offer t au roi par l e Magi s trat de c e tte v i l l e .

I l ava i t continué d ’a i l l eur s
,
même au temp s des arrê t s de réun ion ,

à se faire b i en vo ir d es populat ion s al sac i enne s . I l n e p ermetta i t

pas qu
’

on l e s distrayât de l eurs juge s nature l s ; quand l e duc de

Mazar i n
,
l
’

ex—gouvern eur de la provinc e , vou lu t , lor s d
’

un de s e s
nombreux proc è s ave c s e s admini s tré s , c i ter l e chapitre d e Thann
d evant l e s j uge s de la cap i ta l e d u royaume , le Cons e i l so l l ic i ta e t
ob t i nt un arrê t du Conse i l d ’

Etat
,
d u 9 novembre 1680, qu i dé fenda i t

de tradui re l e s suj e t s d ’

Alsac e hor s de l eur re s sor t j ud i c ia ire ‘. I l

l
’

Edi t d e 1661 , i ls é taient peu considé rab les car le tarif , fixé par le premier
pré sid ent é tait vra iment tré s mod éré , s ’é tan t inspiré d e la recommand a tion
de Colbert de Croissy « de ne rien prendre d es parties (M émoire, fol .

Par contre , une ordonnance roy ale du 1 er j u il let 1689 donnai t aux membres
du Consei l, en ré compense d e leurs services, le d roi t d e siéger en robes
rouges , comme les autres Parlements de F rance .

1 . Le roi le restitua en son ancienne ind épendance pour travai l ler, d e
concert avec M . de La Grange , intend ant , a la réunion de toutes les terres
d es landgraviats de la Hau te et Basse-A lsace . (La Grange , M émoire

,

fol .

2 . Le nombre croissant d es ati aires, s igne certain de l ‘infl uence croissante
d e la cour, amena en 1694 1a cré ation d ’une second e Chambre d u Conse i l .
3 . P i l lot et Neyremand , p . 547 .

4 . O rdonnances d
’

A lsa ce , I , p . 96 . Ce qu i contribuai t aussi
‘a la popu

larité d u Consei l , c'é tai t que les d roits d e greffe é ta ient relativement peu
é levé s . Le règlement d u ju in 1680 ne d emand ait que 15— 20 sols pour
l ’expéd i tion d ‘

un arrêt ; 5-10 sols pour la signature du président . Les é critures (interrogatoires, d éposi tions , etc . , é ta ient taxé es à 5 sols par rôl e , la
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ve i l la i t à c e que l e s avoc at s , tr0p enc l in s , au d ire de l
’ avocat général

L e Laboureur
,

à de trop fréqu ente s promenad e s à leur s mai son s
de campagne , aux bonne s tab l e s , aux dan se s aux conver sat ions
vo lup tueu s e s fissent avancer l e s proc è s confies à l eur z è l e profes
s ionnel , et s t imula i t l eur amour- propre au po in t de l eur fa ire fa ire ,
s emb l e—t- i l

,
des progrè s remarquab l e s en c e sen s . Du mo in s l e même

Le Laboureur d i sa i t en 1694
,
dan s une de s e s mercur i a l e s I l v a

douz e an s c e barreau n ’é ta i t remp l i que d
’avoc at s qu i , n

’ayant que
l e nom et la rob e é ta i en t tou t au p l u s de mauvai s l ec t eur s de
p l a idoyers mal C e barreau s ’ e s t p e rfe ctionné à un tel

po in t que tou s c eux qu i ont entendu vos d i scour s sol id e s et é loquent s
sont convenu s que l

’

on p la ida i t à B r i sach , sur l e s bord s du Rhin ,
comme on p la ide à Par i s , su r l e s bord s d e l a Sein e 1

Cette fac i l i té sub i t e d ’

élocution s emb l era i t merve i l l eu s e au tant

que la compara i son de l
’

é loquence par i s i enne avec c el l e de l
’

Alsace ,

s i nou s n e savion s pas que pr e squ e tou s l e s avocats au Con se i l
comme pre sque tou s les con se i l l er s , furent p endan t longtemp s des
França i s d e l ’ i ntér i eur

,
app elé s à Br i sa ch , pu i s à Colmar . I l en

é ta i t d e même d es greffiers ,
des s ecré ta ire s , et m ême d es hu i s s i er s ,

dont l a l i s te n e montre guère que d es noms d
’

outre—Vo sge s . C
’ e st

a in s i que l e gouvernement de Lou i s X IV ,
n ’ayant po int enco re à sa

d i spos i t ion l e s d eux grand s in strument s de règne inventé s par
l a po l i t ique réa l i s t e mod erne pour hâte r l

’a s s imi lat ion
,
du mo i n s

extér i eure , de p rovinc e s conqu i s e s , j e veux d ire l e s ervi c e m i l i ta i re
e t l ’ i n s truc t ion ob l iga to ire , fi t de l ’ admin i strat ion de l a ju sti c e l e

pr i n c ipal l evi e r de l a franc i sat ion du pay s . Un arrê t du Con se i l
d

’

E tat
,
du 30j anvi er 1685 , d i sa i t que ,

b i en que la provinc e fû t sou s
la dominat ion roya le d epu i s de longue s année s , e t que la p lupar t
d es j uges , nota ire s e t greffiers su s sent l a langue frança i s e de m ême
que l

’al l emand ,
i l s cont inuai ent à mettre en al l emand tou te s l e s

s entenc e s
,
ac te s

,
j ugement s e t contrat s , c e qu i e s t d ire c tement

cont ra ire à l ’a ffec t ion qu e l e sd i t s hab i tant s de l
’

Alsace témo ignent
avo i r pou r l e s ervi c e d e Sa Maj e sté I l ordonnai t en conséqu enc e
que tout e s les p roc éd ure s , de que lque nature qu

’ e l l e s pu i s s en t ê tre
s e rai en t éc r i t e s en langue frança i se . D é fen s e trè s expre s s e é ta i t
fa it e

,
d

’

en r ec evo ir en a l l emand sou s p e in e de nul l i té et de 500

l ivre s d ’amend e . C ’

é ta i t é tab l i r r igou reu sement l e p r i nc ipe ; mai s

page d evant avoir de 18 a 27 lignes, la l igne d e 13 a 14 sy l labes . (Ordon
na nces d

’

A lsa ce, I , p .

l . Recue i l manuscri t de harangues prononcé es d evan t le Conse i l sou re
rain,
c ité par Gé rard , L

’

anc ienne A lsa ce a ta ble, p . 273-274 .
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arrê t du 8 janvi er 1688, dut- i l frapp er d
’une amende de 200 l ivre s

tou t bai l l i ré cal c i tran t e t ordonna-t— il à ces fonct ionnaire s de prê ter
main—forte aux rep ré s entant s de l a lo i , moyennant sala ire ra i son
nab l e
I l y ava i t au s s i des gr i e fs pl u s avouab l e s . Le s s ec ré ta ire s— int er

prètes du Con se i l n
’

é tai en t pas d 1nfa illibles ph i lo logu e s , n i même
des fonc t ionnaire s toujour s att en ti fs , pu i sque l

’

ordonnanc e du

2 5 j u in 169 1 l e s s ‘omme d ’ emp loyer à l ’aven ir p l u s de so i n e t d e
d i l igenc e à tradu ire l e s p i è c e s , dont i l s aura i ent é té chargé s , qu

’ i l s
ne l ’ont fa i t j u squ

’à pré s ent à p e ine de re sti tu t ion de l e ur sa la ire
et de dommage s à payer pour l eur méchante , infid è le et négl igente
traduct ion En ca s d e réc id ive

,
i l s d evai ent ê tre interd i t s d e l eu r

offic e On comprend que p lu s d
’

un c l i en t a pu ê tre trah i de la sor te

par son traduc teur j uré , car l a p lupar t d es conse i l l er s é ta i ent cer

tainement hors d ’

é tat d ’

é tud i er par eux-mêmes e t de comprendre les

p i é c e s or igina l e s al l emand e s .

I l est impos s ib l e de n e pas ment ionner un d erni er po in t qu i p ré
ta i t à des r éc lama tion s encore plu s grave s et légi t ime s . C e n ’ éta i t

pas san s dou te l e Conse i l supér i eur qu i avai t provoqué l
’

ordonnanc e
royal e dé c idant que tou s les fonct ionnaire s en Al sac e d evai ent ê tre
cathol ique s , même dan s l e s t err i to ire s exc lu s ivement prot e s tant s -de

pri nc e s e t de s e igneur s prote s tant s eux- mêmes , ordonnanc e entiè

remen t contra ire à l ’ e spr i t des tra i té s de Westphal i e comme à la
cap i tu lation de Stra sbourg. Mai s i l mér i t e l e r eproch e d

’ avoir
aggravé c e tt e s i tuation d éj à fâch eu se , par d es mesure s vexato i t‘es ,
d e st inée s à éc ar t er tou s c eux dont l e cathol i c i sm e , de date ré c en te ,
pouvai t paraî tre trop t i èd e au gouvernement e t au c l ergé , e t d

’avo ir
a in s i m i s abu s ivement une i nflu enc e admin i s tra tive e t pol i tique con
s idérable entre les main s de I ’Eglise “. Son arrê t du 1 7 mai 1697 est

s ignifi cati f à c e po int de vue . Le procureur général s
’

é tan t p la in t de
ce que d es nouveaux conver t i s , qu i n e l e sont pas s inc èremen t

1 . O rdonnances d
’

A lsa ce, I , p . 173 .

2 . I bid . ,
I , p . 191 .

3. S ans doute le Consei l s’est e fforcé parmoments de réprimer l ’immixtion
de l

’

Eglise dans les affa ires temporel les . Nous voyons que , par un arrêt d u
3 mars 1659 , i l d éfend aux fonc tionnaires d u S undgau de répond re aux c ita
tions a comparai tre de l

’

offic ial d e Bâle , la connaissance de ces affaires
é tant d irectement contra ire aux mœu rs d u royaume M a is peut-être cette
d é fense s

’

ad ressa it—ell e su rtou t au représentant d
‘

un se igneur terri torial
é tranger . En d

‘au tres occasions , nousvoyons le Conse i l appuyer au contraire
lamême ofii cial ité . A insi , par arrê t d u 2 dé cembre 1694 , i l re j ette un appel
comme d 'abus d ’

un paysan d e S igolshe im , accusé d
‘

impu issance par sa

femme , e t que l
’

offic ia l excéd an t certa inement ses pouvoirs,
ava i t ordonné de fa ire v isiter par les méd ecins . (Notes d

'
a rrêt

, p .
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se fa i sa i en t pourvo ir de charge s dan s les j ustices des s e igneur s par
ticuliers , pour évi ter l ’ i nformat ion de vi e , mœur s et re l igion
cathol ique , à laquelle on a s suj e tt i t tou s c eux qu i entrent dan s les
charge s de j ur id i c t ion s royale s , l e Con se i l défend i t aux ba i l l i s de
rec evo ir aucun d es offic i ers subal terne s d es '

j ustices s e igneur i a l e s

qu
’ i l n ’a i t é té i n formé au préalab l e des vi e , mœu r s e t rel igion catho

l ique , apo sto l ique et romaine du pourvu , à p e ine de 300 l ivres
d

’amend e contre l e ba i l l i 1 Constamment nou s voyon s au s s i l e p roeu
reur général à la poursu i t e d es en fant s d e filles—mère s prote s tante s
ou d

’ enfant s légi t ime s de nouveaux conver ti s pou r les fa ire amener
dan s l e s pr i son s de Colmar , s

’ i l s re fu sen t de se reconnaî tre ca tho
liques , et les y dé ten ir j u squ

’à c e qu
’

on leur a i t arrach é l eur ab ju
ration ". C ’ es t donc b i en à tort qu

’

on nou s par l e de l ’ e sp r i t de
to léranc e e t d i mpar t i a l i té qu i , en main te s c i rcons tanc e s , a carac té
risé les rapport s du Conse i l ave c les l u thér i en s de la provinc e 3
s i l ’on pré tend par l er de l

’

époque qu i s eu l e nou s occ upe i c i .
Pour avo ir un ap erçu général sur l

’

organi sation j ud i c i a ire de l a

provinc e d
’

Alsac e à la fin du XVI I e s i èc l e , nou s n
’avon s qu

’

à emprun

ter lê tab l eau qu
’ en a dre s sé l ’ intendant La Grange dan s son grand

1We'moire de 169 7‘

Le Conse i l supér i eur connaî t en premi è re in s tanc e de toute s
le s affa ire s des p er sonne s qu i avai ent autrefo i s l eurs cau se s com
mi ses à la Régenc e d

’

Ensisheim
,
comme le s abbé s

, p r i eurs e t autre s
communauté s e c c lé s i a s tique s s é cu l i ère s ; des pr i nc e s , s e igneur s e t
gent i lhommes , de tou s l e s offic i er s du Con se i l et de la C hanc el l er i e
é tab l i s prè s iceluy ,

à l
’

exception des gent i lhomme s de la Bas se
Alsac e , qu i re s sort i s s ent au D irec to ire ou Pré s id i a l de la Nob l e s s e
de l a Bas se -Alsac e . T oute s les app e l lat ions , tant des j uge s royaux
que de c eux des s e igneurs et des Magi s trat s sont por té e s au Con
se i l souverain . I l y ava i t d ’ ai l l eur s for t peu de j u st i c e s royale s
en Alsac e

, pre sque toute s é tan t dan s les t erre s s e igneur i al e s . La
Grange n

’

énumère que l e s s u ivan te s l e ba ill i age et la p révôté d e
Neuf-Br i sach

,
c e l l e de Haguenau , c el l e de Wiss embourg,

c e l l e d e
Huningue , c e l l e de Ferrette , c e l l e d

’

Ehsisheim
,
c ré ée s par l

’

éd i t

1 . Ordonna nces d
’

A lsa ce , I , p . 255 .

2 . On trouvera d e nombreux exemp les de cette activ ité intolérante du
parquet du Conse i l souverain dans mes Documents su r la s i tua t ion des p ro

testants d
’

A lsa ce a u X VI I I ° s ièc le . P aris , F ischbacher, 1889 ,
3. Le documen t ci té à. cette occasion par M . Vé ron—R évi lle , est une or

donnance de l a second e moitié d u X VI I I" siècle (Ordonna nces d
’

A lsa ce,

I I , p . réd igé e alors que la tolérance é tait d é j à partout le mot d
’

ordre
des phi losophes ; i l ne prouve absolumen t rien pou r le X VI I ° siècle .

«1. La G range , fol . 188-220 (pa ss im ) .
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d
’avr i l 1694 . Toute s l e s autre s j u st i c e s sont mun i c ipal e s ou

appar t i ennent à des s e igneur s e cc lé s i a s tique s ou l aïc s‘. Les

Magi s trat s de Strasbourg,
B r i sach

,
Bel for t

,
Sa int-Hippo lyte , c eux

de la D écapole ,
connai s s ent de toute s l e s mat i ère s c ivi l e s

,
e t l e s

app e l lat ions d e l eu rs s en tenc e s vont rec ta au Con s ei l Souverain
depu i s que l e roi en est en po s s e s s ion La Régenc e de Saverne ,
compo sée d

’

un pré s id ent , d
’

un v ic e - chanc e l i er , de s ep t con s e i l
l ers

,
e tc .

,
j uge en d erni er ressort j usqu

’

à 500 l ivre s . Les appe l la
tions des ba i l l i s e t magi s trat s du t empore l de l

’

évê ch é sont por tée s
d evan t c e tte régenc e et en su i te au Conse i l souvera in . La Régenc e
de Bouxvv iller ,

compo sée de tro i s conse i l l e rs , connaî t de tou te s
e sp èc e s d

’affa ire s , même au Sp ir i tu e l , pour l a rel igion lu thér i enn e ,
c e qu i est contre l e s ord re s du roi et do i t ê tre supprimé . Les

appe l s des sen ten c e s d es ba i l l i s du comte de Hanau sont porté s lit ,
e t de l à au Con s e i l souvera in
En 1 7 10,

en p l e i ne guerre de suc c e s s ion d
’

Espagne , un Alsac i en
re sté au s ervi c e de l ’Emp ire ,

Ph . Françoi s d ’

lchtersheim , écr iva i t
dan s s a Tap ograp /zie d e l

’

A lsa ce ces paro l e s , tou t à l
’honneur de l a

nouvel le magi s tratu re supr ême de l a provinc e Le Cons e i l sou
vera… ex i s t e encore à Colmar et y fa i t régner s tr i c te j u sti c e . Ce

qu
’ i l faut tout part i cu l i èremen t louer ch ez l e s tr ibunaux frança i s ,
c ’ e st que l e s proc è s n

’

v durent pas longtemp s . Le s p lu s longs et
l e s p l u s comp l iqué s y sont t ermin é s au bou t des tro i s an s , révi s ion
compr i s e , et ap rè s c e la , i l n

’y a p l u s de re tard s
,
mai s la s entenc e

est imméd i at ement exécu tée . Les fra i s n’

y sont pas cons idérab l e s ,
su rtou t onn’

y regard e aucunément à la s i tuation des p la ideurs , et
l
’

on v vo i t tou t au ss i souvent l e suj e t gagner son proc è s contre son
s e igneur , l e pauvre contre l e r i ch e , l e servi teur contre son maî tre ,
le la rqu e contre un c l erc , l e c hré ti en contre l e j u i f que v ic e—ver sa .

O u i
,
l e ro i lu i -même ac c ep t e l a j ur id i c t ion de c e Con se i l souvera in

pou r d e s que st ion s de dro i t et abandonne les pré tent ion s que lc

pro cu reu r fi s ca l combat ’ , J ust i c e promp t e , é conomique , impa r
t ia l e pour tou s , vo i c i c e que ,

d
’ap rè s ce t adver sa i re de l a

Franc e
,
les ordonnanc e s de Lou i s X IV ont donné à l ’Alsace . Si l a

j u st i c e es t ré e l l emen t l e fond ement des royaumes c ’ e st un don
royal dont i l fau t t en ir comp te au monarqu e e t qu i comp ens e b i e n
des erreur s que l

’h i s to ire lu i reproch e à bon dro i t .

1 . I l y a ic i une longue énumé ration d e toutes les seigneuries alsac iennes
qu i n'a rien a fai re avec le su j et de ce chapitre . I l suffi t qu ’on se rappell e
que chaque territoire avait son offi ci er de justice dans le ba il l i seigneurial
2 . I chtersheim , TOp0grapM ct , I I , p . 70.
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D ’a i l l eu rs , créée s pour l e dé las sement commun , p l u tô t que pour
un travai l sér i eux , ce s soc iété s c e s s èrent d

’ exi s ter préc i sément au
moment où commençai ent l e s grande s guerres et quand s

’

approchait

le d anger ‘

C e n ’ e st pas qu
’

on manquât ab sol ument de règl ement s sur l
’

orga
nisation mil i ta ire du pays e t qu

’ i l n ’y eût sur le pap ier des répart i
t ion s de contingent s arrê tée s par l e s autor i té s . On trouve aux
arch ive s de la Haute e t Bas se —Alsac e d es r ô le s tré s d é ta i l lé s des
l evée s à fa ire dan s l e s terr i to i re s p lu s cons idérab l e s (évêché , t erre s
autr i ch i enne s

,
etc . ) pour l e m i l i eu du XVI e s i è c l e déj à*. Mai s c e ne

fu t guère que d an s l e d erni er t i ers de c e s i è c l e , alors que l e s pas
sage s continu e l s de re î tre s a l l emand s ou d

’autre s merc ena ire s ,
al lant au s ecour s des Valo i s , des Gui se s ou des huguenot s , mena
çaient e t d é so la i en t l e pays , qu

’ i l fu t procédé par l e s E tat s
’

d
’

Alsace ,

aprè s des d é l ibérat ion s for t longue s , à l
’

é laboration d ’

un proj e t de
l evée gén éral e . C e lu i de 1572 ,

l ’un des p lu s dé tai l lé s que nou s con
nai s s ions

,
fixait de l a façon su ivante l e s cont ingent s du pays en

hommes et en art i l l er i e

L e s arch iduc s d
’

Autriche d eva i ent fourn i r fanta s s in s ,
100 c aval i er s .
Le grand ba i l l iage de Haguenau 800 fanta s s in s

,
50 c aval i ers ,

6 canon s .

Linange
—Westerhourg 90 fanta s s in s , 12 caval i ers , 2 canons .

Fl e cken s te i n 5 fanta s s in s
,
6 c aval i ers . "

L
’Êvêché fanta s s in s

, 75 c aval i ers , 3 canon s .
Wurtemberg 150 fanta s s i n s

,
12 c aval i er s , 1 canon .

La p révôté d e Kays er sberg 60 fanta s s in s
,
3 caval i ers .

La s e igneur i e de Villé 200 fanta s s in s .

Hanau—Li chtenb erg 900 fanta s s in s , 70 c aval i er s , 4 canon s .

La Nob l e s s e de l a Ba s s e -Al sac e 300 fanta s s in s , 30 caval i er s .

Le s Couvent s de l a Bas s e—Alsace : 200 fan ta s s in s
,
20 caval i ers .

La Nob l e s s e de l a Hau te—Alsace 40 c aval i er s .
Les Couven ts de la Hau te -Al sac e 20 c aval i er s .

S tra sbourg : fan ta s s in s
,
50 caval i ers , 6 canons .

1 . C
’est a insi qu ’

à R ibeauvi l le, la socié té d e tir fu t d issoute en 1618 et ne
se reconstitua qu ’en 1663. (Bernhard , Ribea uvi l lé , p .

2 . A ux A rchives d e la Basse-A lsace (G . 1256 ) il y a , p . ex. le Verseiehnuss
d er ussge legten: burger in d er pfl ege Bernsteyn, a nna qu i contien t le
rô le d é ta i l lé , avec mention de leur a ttira i l d e guerre , d es 579 bourgeois de ce

bai l l iage épiscopal (plus tard appelé bai l l iage de Benfe ld ) , dé signés en 1558
pour prendre les armes , local ité par local i té .
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Hui t vi l l e s impér i a l e s fanta s s in s , 20 c aval i er s , 6 c anon s ‘.

C ela donnai t pour l e pays tou t enti er un ens emb l e de fan

tassins , de 508 c aval i ers et d e 28 p i è c e s d
’art i l l er i e . Le s prem ier s

d evai ent ê tre par tagé s en 2 1 bata i l lons de 300mou squeta ire s e t de
200p iqu i er s environ ; l e s mou squet a ire s r ec evra i ent une so lde men
suel l e (en évaluation de monnai e mod erne ) de 20 fr . 50,

les p iqu i er s
une de 25 fr . 60. Le s caval i ers

, groupé s en deux e s cadrons , tou
chéra i ent 6 1 fr . 45 par mo i s
Le s contrôl e s furent dre s sé s en effe t , du moin s en partie , pu isque
nou s avon s retrouvé l ’é ta t des hommes de l a s e igneur i e de Bib eau

p i erre dés igné s pour march er au premi er s ignal , à l a d éfen se du

pays , en ver tu de c ette d éc ision des E tat s". Mai s r i e n ne prouve

que c e tte l evé e a i t j amai s é té réal i s ée
,
ne fû t- cc qu

’une seu le fo i s
,

dan s son ensemb l e
,
a lor s c ependant que les c ircon s tanc e s l

’

eussent

péremp to irement réc lamée‘. La ra i son en est fac i l e à d evin er l e s
frai s matér i e l s d ’une

} p
are i l l e organi sat ion aura i ent é té s i considé

rables que chacun des i ntére s sé s p en sai t b i en p l u tô t à s e sou stra ire
à d es ob l igat ions de c e genre qu

’

à l e s remp l ir . Le s vi l l e s s e sen
taient à l ’abr i d err i ère les mur s d ’ enc e in te

, protégé s par une nom
breuse ar t i l l er i e

,
et l e s pet i t s dynas te s , ec c lé s i a s tiqu e s ou la1qu e s ,

s e d i sa i ent
,

non san s ra i son
, que l eurs r

\

ecrue s i nexpér imentée s
n
’

arrêteraient guère un ennemi sér i e ux . Peut- ê tre pen sa i ent- i l s
au s s i que les défen seurs venu s du v01smage déva stera i en t l eur s
terr i toire s autan t que les agre s s eur s é trangers . On spécu la i t donc
sur l e s c han c e s favorab l e s e t l ’on s

’

abstenait de r i en fa ire .
I l n ’y a group e terr i tor i a l a l sac i en où les ob l igat ion s d

’

ar

mement e t de défen se a i ent été pr i s e s au sér i eux , c
’ e s t c elu i des

terre s au tr i c h i enne s de l a Hau te—Alsac e . Le s ent iment de l eur s
devoirs y é tai t p lu s développé chez les gouvernant s , l

’

obé i s sanc e des
gouverné s p l u s enti ère , l eur confianc e réc iproqu e p l u s grande e t

1 . I l n
’

y en a que hu it
,
H aguenau comptant avec le grand-bai l l iage et

Kaysersberg avec la prévôté d e ce nom .

2 . Quelque consi dé rables que puissent paraître ces sommes, i l y avai t des
mi li ces encore mieux payé es . A ins i les gens d u val de Liepvre d é signé s pour
le service é ventuel en 1552 , devai ent recevoir un florinp a r sema ine

E . 2055 ) et d ’après M . Hanauer, le florin valait en 1552 qu inze francs envi
ron. (Gu ide monéta ire, p .

3. Cet é tat est d até d e 1574 . E .

4 . A insi lors d e l ’ invasion des mercenaires all emand s envoyés par le comte
palatin J ean-Casimir à H enri d e Navarre , en 1587 , et qu i m irent toute la
Basse-A lsace et p lusieurs cantons d e la Haute -A lsace a feu e t à sang, rien
n

’

advint de tous ces plans soigneusement é laboré s . Voy . R . R euss , Zwei
Lied er über d en D iebskr ieg od er Dure/ mug des Na ca rr ischen Kr iegsvolks ,
158 7 . S trassburg, Noiriel , 1874 , ih
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p eut- ê tre au s s i la po ,pulat ion p lu s rud e , é ta i t—e l l e na ture l l emen t p lu s
d i spos ée aux exerc i c e s m i l i ta ire s

‘
. Le s matér i aux é tai en t bons

,
la

d i s c ip l i n e pas sab l e , au s s i les ré su l tat s furent i l s p lu s sér i eux . Le s
contingent s furen t sol idement groupé s par ba illiages ; les l igne s
de dé fens e , voté e s par l e s E tat s dan s l eur réun ion de Berghe im

(2 1 s ep tembr e pour couvr ir l a Haute—Alsac e , furen t rée l l e
men t exé cutée s entre Guémar et B ergh e im , et flanqu ée s d e rédu i t s

pour fac i l i ter l a défen s e . Un fos sé , profond de hu i t à neu f p i ed s ,
de quatre p i ed s de p la fond e t de douz e p i ed s d e l arge au
sommet , fu t tracé en s ix s emain es , sou s la d ire c tion du s ire de

Schœnau ,
sur une longueur de 3680 pas , e t coûta flor i n s .

Mai s quand l a Régenc e voul ut é tendre c e s r e tranch ements de

.\ I arckolshe im j u squ
’au Rhin

,
l
’

on trouva l a tâch e trop ardue ’ , et la
Bas s e -Alsac e re fu sant de contr ibuer à des travaux , qu i ne pou
vaient , i l e s t vra i , qu

’

aggraver sa s i tuat ion part i c u l i è re“, ou en
re s ta là .

C ependant l e s l igne s furent réparé es de 1601 a 1608 , et
en 1622 ,

l ’ évêque , effrayé par l
’ approch e de Mansfe ld , offr i t de

contr ibuer au re ste du trava i l s i longtemp s in terrompu‘

Les mi l i c e s
,
dé s ignée s pour un servi c e m ilitaire é ventuel , é ta i en t

pa s sée s en revue de t emp s a au tre
, dans la Haute—Alsac e , moi n s pour

l e s fa ire manœuvrer
,
san s doute , que pour s

’as sur er de la cond i t ion
de l eur équ ip ement‘. L ’

é ta t d e la m i lice formant l ’ en se igne (F a ehnle in)
de Ribeaupierre , d re s sé en 1606

, por te un cap i ta ine , un l i eu tenant ,
un por te—drap eau e t 206 homme s , dont 85 p iqu i er s , 12 hal l ebard i e rs ,
30mou squetaire s , 72 arquebu s i er s , 5 porteu rs d

’

espadons ou épée s
à d eux main s

,
un ti fre et un tambou r . Le corp s d

’

offic i er s e s t , on le
vo i t , trè s peu nombreux . Un au tre rô l e , datant de 16 14 ,

et compre
nant l e s hu i t ba i l l i age s d e l a s e igneu r i e , mentionne 569 hommes ,
dont

'

six caval i er s s eu l ement“. Quand l e s appe l s é ta i en t rapproché s
l ’un de l ’autre

,
l eur fréquenc e pouva i t donne r que lqu e cohésion à

1 . I l faut a jouter aussi que la d é fense du terri toire d u S undgau , protégé
par ses montagnes , par la neutral ité des cantons helvé tiques, par le voisinage
des terri toires espagnols , é tait infin iment plus faci le que celle des riches
plaines de la Basse- A lsace .

2 . I l resta it à creuser encore une é tendue d e pas et S chœnau trouva
que c ’é tait trop di fficile .
3. Les ennem is , arrêté s au nord d u Landgra ben aura ien t foulé d ’autant

plus longtemps son territoi re , et une invasion venant d u S ud n'é tait alors
gu ère à c ra ind re .

4 . A . H . A . E . 535 .

5 . Voy . les fra is de la revue des caval iers passée en 1605 près d u Hohe
nack , par Everard d e R ibeaupierre . E . F rais de la revue
des m ilices passé e en 16 16 a La Poutroye . E .

6 . Bernhard , Ribea uvi llé , p . 101—102 .
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n e pouvai ent ê tre ut i l i sée s par c eux qu i l e s con servai en t dan s
que lque gren ier de l eur mai son commune‘. Ai ll eur s le s engin s de
guerre l e s p lu s é lémenta ire s fai sai en t d é faut , et l e s popu lation s ,
i n s cr i te s sur les rô l esdes mil i c e s

,
n ’avai ent pas même une p ique à

l eur d i spos i t ion ’ . Le s vi l l e s p l u s con s idérab l e s e l l e s— mêmes se
trouva i ent parfo i s mal fourn i e s en fa i t d

’armes . En 1631 , Saverne
s i souvent a s s iégée d éj à , s e vo i t rédu i t e à ach eter à la hâte hu i t
mou sque t s e t qu inz e vi eux fu s i l s“. En 1653,

i l n ’y a d an s tou t Bibeau
villé

,
ré s iden c e se igneur i a l e , que 75 fu s i l s et 5 hallebardes ; sep t

bourgeo i s n
’y pos s èd ent au cune arme‘. A Riqu ew i hr , pour

102 hommes qu i figurent sur l e s rôl e s de la mi l i c e
,
i l y a 92 épée s ,

2 lanc es
,
2 hal l ebard e s

,
2 armure s comp l è te s e t c inq arquebu s e s

s eu l ement“ ! A Sch le s tad t , c
’ e s t s eu l emen t au moment où l e s i ège

de 1632 commenc e , alor s que l e s Su édo i s c ampent déj à à Châtenois ,
que l

’

on songe à former que lqu e s compagni e s de mil i c e s pou r con

tr ibuer à la dé fen se de l a v i l l e . Dè s que l a vi l l e e s t rendu e , l e s
hab i tan t s sont tenu s de por ter , sou s p e i ne de mor t , l eur s mou squet s
e t l eur s épées à l

’ar s enal ; p l u s tard (en dé c embr e tou te l a

j eune sse e n é tat de por ter l e s armes est expul sé e d e l a v i l l e par le

gouverneur d
’

Hocqnincourt
‘
; c

’ e s t à d égoûter le pac ifiqu e bourgeo i s
de j amai s p lu s j ouer au mi l i ta ire ! A Landau , dès 1622 , l e Magi s trat
é ta i t ob l igé d

’ emprunter à Strasbourg des mou squets e t des muni
t ion s

, pour armer s e s conc i toyen s ’ . A Turckhe im , chaqu e bou r

geois avai t en autrefo i s sonmou sque t pour d é fendre la c i té contre l e s
a s sa i l l an ts quand l e s p i l lard s lorra in s envah i s s en t la va l lé e de l a
Fech t en 1652

,
i l s n e po s s èd en t p lu s au cun moyen d e d é fens e“.

Oberna i , à d éfau t de mi l i c e s b i en nombreu se s , avai t du mo in s
encore

,
au commenc ement du XVI I e s i è c le , d e l

’art i l l er i e de cam

pagne”. Co lmar ,
l a p lu s cons idérab l e des vi l l e s d e la Hau te—Al sac e ,

1 . L
’

inventaire d u petit arsenal , d e la Rüs tkammer du village de Balbronn
nous révè le la présence de 12 piques , 27 mousquets , 5 cu irasses , 43 salad es
ou casques plats , 69 poires à poudre , et

”

un vieux canon crevé K iefer,
Ba lbronn, p . 155 .

2 . Vers 1620, les hommes en é tat d e marcher d ans le bai l l iage de Herren
stein é taient au nombre d e 258 .

'

S ur ce chi fîre , 107 ava ient des arqu ebuses ,
43 des piques, et 108 n‘é ta ien t pas armé s . Dag. F ischer, Le ba i l liage d e
Herrenstein, Revue d

’

A lsa ce , 1873, p . 54 1.

A rchives mun ic ipales de S averne , Comp tes de la vi lle , liasse 135 .

É tat du 23 dé cembre 1653, A . H . A . E . 1633.

Ensfelder, Revue d
’

A lsa ce , 1877 , p . 373.

Chronique d e Ba ltha sa r Beck , c ité e par l ’abbé Geny , I , p . 384 , 386 , 395 .

Lettre d u 2 janv ier 1622 . (A rchives munic ipales d e S trasbourg. )
Chronique d e J . B. Hun, Revue d

’
A lsa ce, 1872 , p . 529 .

.

‘

A ccord fai t avec un fondeu r strasbourgeois pour la livra ison d e d ouze
pieces d e campagne . A rchives communales d ’

Oberna i , E . E , 13
‘

©

Œ
Q

Œ
U
‘

A

œ
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é ta i t au s s i la mi eux organ i sé e au po int de
’

vue mil i ta ire . L
’

obr ist

meistre de l a vi l l e fonc tionnai t comme co lone l de l a mi l i c e ; l e s tro i s
stettme istres e t le p révô t en é ta i en t l e s cap i ta ine s ; dan s des s i tua
t ions par t i c u l i èrement d iffi c i l e s on adjoignai t aux compagni e s bour

geo ises l e s manants , en l eur fa i sant p rê ter s erment, et en l eur four
nissant l e s armes de l ’ar s enal L e s ervi c e y fut dur p endan t la

guerre d e Tr ente Ans e t d evai t aguerr ir c eux qu i y é ta i en t a stre int s
en 1638

, par exemp l e , chaque homme é ta i t de gard e la nu i t sur les
rempar t s , au mo in s d eux foi s par semaine”. Aus s i l e s Colmari ens

prenai ent - i l s vo lonti ers du s ervi c e au d ehor s
,
à c e tte époque .

Quand M . de Mani camp , l e gouverneur de la vi l l e
,
créa une com

pagnie de mou squeta ire s à cheval , en 1635
,
67 j eune s bourgeo i s

se prés entèrent en même temp s pour s
’y faire i ncorporer et pré

tèrent s erment de fidé l i té aux E ta ts con fédéré s e t à la couronne de
Franc e”.

De toute s l e s v i l l e s de la provinc e , ou p eu t même d ire detous l e s
E tat s de l ’Alsace , sau f l e s t erre s au tr i c h i enne s , l a mi eux organi sé e ,
au moi n s pour l a dé fen se , c

’

é ta i t i nconte stab l ement la Répub l ique
de Stra sbourg. Car , pou r une ac t ion mi l i ta ire au d ehor s , Stra sbourg
ne l ’a p lu s tenté e d epu i s l

’ i s su e mal encontreu se d e la guerre des
Evêques (1592 Sa popu lation p lu s d en s e e t su rtout le
nombre re lativemen t é l evé de s e s compagnon s de mé tier s per
mettai t d ’

y trouver l e s re s sourc e s ind i sp en sab l e s en hommes ‘, e t
se s ars enaux é ta i en t c er ta in emen t , au XVI I e s i è c l e . l e s -mieux
fourni s de toute l ’Allemagne du Sud . Le s financ e s de la vi l l e sage
ment admini s trée s n e mettai en t au cun emp êchement à l

’

enrôlement
,

au mo in s tempora i re , d
’

un ch iffre de merc ena ir e s suffi sant pour la
gard e de se s rempart s et de s e s for t s avanc é s . C eux- c i affluai ent
d

’a i l l eur s à Strasbourg, po in t c entra l , où l e s offic i er s r ecruteur s de
tous l e s pays vena i en t l e s racol er . Offic iellement san s dou te le
Magi s trat n

’

au torisait pas c e s enrô l ement s , n i pour s e s propre s
suj e ts n i pour les é tranger s Mai s sou s main , i l to léra i t parfo i s c e s

1 . M ossmann, M a tér ia uæ. Revue d
’

A lsa ee , 1876 , p . 568 .

2 . I d . , Revue d
’

A lsa ce , 1880, p . 355 .

3. I d . ibid . , 1879 , p . 262 .

4 . L
’

ordonnance du 22 novembre 1634 obligea même tous les étrangers

résidant à. S trasbourg, e t âgé s de p lus de 16 ans, sauf les é tud iants , les
gentilshommes et les savants , à se faire inscrire dans une d es compagnies
de mercenaires ou sur la l iste des volontaires qu i touchaient une sold e d ’

at

tente (Wa r tegeld ) .
5 . O rdonnances du «1" avri l 1620, 27 avri l 1631 , 20ju i l let1633, 27 mars 1644 .

Celle du 20 ju i llet 1633 menaçai t d e la confiscation de tous ses biens tout
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agi s s ement s , l e s la i s sa i t même Opérer par des agent s
'

strasbour
'

g
'

eois
, pourvu que c e n e fût pas à c i e l ouvert e t tambour battant 1

La d i s c ip l ine des compagn i e s de merc enai re s , formant la garni son
de l a v i l l e

,
la i s sa i t d ’

ord ina ire énormément à dé s irer . Le nombre
même des ordonnanc es e t des arrê té s que l e Magistra t l eu r con sacre
nou s montre qu

’ i l n e parvenai t pas à l e s ten ir su ffi samment en
re spec t . Dan s c e lu i du 2 1 mai 16 10, i l s e vo i t Ob l igé d e rapp e l er
aux d é fen s eurs d e la c i té qu

'i l n ’ e s t pas p ermi s d e ba ttre l e s bou r
geois , de viol enter l e s femmes e t l e s fi l l e s , d

’

assa illir l e s gen s
pa i s ib l e s dan s l eu rs logemen ts , de qu i tter ,

aprè s la c loc h e du so ir ,

l eur pos t e sur l e s rempart s , de t i rer i nut i l emen t des coup s d e feu
dans l ’ i ntér i eur de la v i l l e

,
e tc .

,
r ecommandat ion s qu i nou s donn ent

une b i en méd iocre idé e de l eur éducat ion m il i ta ire . I l y ava i t des
cap i tai ne s à la sold e de l a vi l l e , s i malhab i l e s ou s i u sé s , qu

’

on
e s sayai t de s

’

en débarra s s er ,
m ême au p r i x de sac r ific e s onéreux “.

I l y ava i t au s s i de c e s so ldat s d 'aven ture qu
’aucun autre l i en que

l eur so lde n e ratta chai t à la v i l l e et dont la fidé l i té en temp s d e cri s e

para i s sa i t for t su sp ec t e “.

Quant a ux compagni e s de l a m i l i c e bourgeo i s e , e l l e s n eve illa ient
s an s dout e aucune cra in te de trah i sondans l ’ e spr i t d es gouvernant s ,
mai s e l l e s n ’é ta i ent guère m i eux d i s c ip l i né e s . Le s hommes de gar d e
se l ivrai ent à l a bo i s son , amenai en t femmes et en fant s sur les

rempart s e t i nvi ta i en t l eu rs am i s à ven ir banqueter aux corp s de
gard e . I l s s

’

amusa ient à l âc her l eur s mou squet s dan s l a campagne ,
dé sobé i s sa i en t à l eur s supér i eu rs e t causai ent b i en du d é sordre ‘.

Plu s la guerre de T rente An s s e pro longe e t p lu s c e manque
de d i s c ip l i n e s emb l e s

’

accentuer . Le bourgeo i s , tra îneur de sabre ,
d evi ent p lu s qu ere l l eur et p lu s dép en s i er . Le r ègl emen t mi l i ta i re
du 2 7 d é c embre 16 47 nou s en fourni t la preuve par l a d e sc ript ion

p i t tore squ e , mai s peu réjou i s san te
, des agi s s ement s de ce s so ldat s

c i toyen s
,
jouant e t p erdan t en une nu i t , p l u s qu

’ i l s n e gagnent en

S trasbourgeois ayant pris du service au dehors , souven t con tre sa propre
religion et la l iberté germanique » , s

’

i l ne revenai t pas dans les six semaines .
1 . Ohne Trommel , p . ex . X I I I , 1" avri l 1619.

2 . A insi l
’

on offre 200 florins de pension annuel le au vieux Guillaume de
Bruhl , pour qu ’i l consente 51 qu itter son poste et a fa ire p lace a un chef m i

litaire p lus capab le . (X I I I , 26 j anvier
3. Les soldats‘ , quand i ls sont iv res , tiennent d e bien inqu ié tants d is
cours ; i l faut les survei l ler. d it le procès-verbal d es X l l l , 30mai 1620.

4 . Wa chtorclmmgd u 7 septembre 1620. U n bourgeois . p . G . D am

bach, envoyé en patrou i lle su r les remparts, y rencontre un chat et trouve
p laisant d ’

a ttacher une amorce à la queue d e l ’an imal qu i . fou de douleur, se
j ette dans une grange et cause un vaste incend ie . (Walter, Chronique .

toi . 201b . )
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l at in e s ou al l emand e s ‘ ; mai s on n
’

en fi t pas de mei l l eur s so ldats

pour c e la ”. I l s r e s t èrent goda illeu rs , frond eur s , i nd i s c ip l iné s tou t
comme l eur s camarade s , les merc enaire s . Tand i s que l

’

ordonnanc e
du 7 avr i l 16 73 dé fend aux aub ergi s te s , p âti s s i ers e t b ras s eur s de
fa ire c réd i t aux so ldat s de l a garni son pour p lu s de c inq sche l l ings ,
à p e in e de déch éanc e de l eur dett e et d

’un e amende de tro i s l ivr e s
,

une autre ordonnanc e du 28 s ep tembre 1674 cons tate que l e s
bourgeo i s ga sp i l l en t l eur s muni t ion s , arr iven t à l a p lac e du t ir san s

poudre n i bal l e s , vo l en t la poudre à canon déposé e au r empar t e t
emportent le s bal l e s d es mou squet s pour l e s fondre à domic i l e . Les

pun i tion s dont on l e s menac e pour d e parei l s manquements n e sont

gu ère p lu s sévèr e s qu e c e l l e s qu
’

on leur i n fl igea i t , par exemp l e ,
pour avo ir fumé au corp s de gard e ‘ I l n

’y a r i en d ’

é tonnant
,
c erte s

,

à c e que l e s gouvernan ts de Strasbourg n
’a i en t pas songé un s eu l

in stant à oppos er d e par e i l s é lément s , s i peu sol ide s , aux régiment s
d
’

Asfeld et de Montc lar quand i l s parurent sou s l e s mu rs de l a c i té ,
l e 2 7 s ep t embr e 1681 .

L
’

armement des mil i c e s local e s en Alsac e s emb l e s e tre fa i t tout
à fa i t au ha sard d es capr i c e s momentané s de c eux qui é ta i en t chargé s
de l e s app e l er sou s l e s drap eaux . 011 amena i t des armes de tou s le s
poi n t s de l

’

A llemagne , des Pays—Bas , vo ire même de l
’

I talie .

C ep endant un e bonne par t i e de l
’

équip ement p rovenai t de Stra s
bourg, s eu l c entr e indu str i e l u n peu cons idérab l e de l a région . I l
s ’y trouvai t des fond er i e s de canon s , des arquebu s i ers e t des armu
r iers en a s s ez grand nombre , a i n s i que des fabr i c ant s de poud re ,
é tab l i s , so i t dan s la v i l l e même , so i t dan s la ban l i eu e ‘. C ep endan t
on ren contre au s s i des fond eur s d an s qu elque s autre s loca l i té s , s e
l ivrant à la fabr i cat ion d e p i è c e s d

’ar t i l l er i e Mai s c ’ e s t tou t part i
cu lièrement à Stra sbou rg qu e c ett e indu str i e , flor i s sante dès l e
XV" s i è c l e

,
s ’ é ta i t déve lopp é e . L

’

ar tiller ie de la Répub l ique , e t

1 . Ces é tendards coùtèrent ensemble 589 florins. Voy . pour les d é tails ,
Reisseissen, M émor ia l , p . 37 .

2 . Ce fu t l
’av is de R eisseissen lu i-même qu i les commandait, ainsi que

nous l‘avons vu , le jour où Crequy prit d ’assau t les forts d u Rhin
3. C

’

é tait tou jou rs l ’amend e . et une amend e d érisoire , pour le bourge01s
pou r le me r cenaire , la peine d u cheva let (a u /

‘

d en E sel sc tzen) , la prison . I l

fal la i t qu‘i l eû t assass iné e t volé pour ê tre frappé de la pe ine capi tale .

4 . Ces mou lins à poudre , nul lement su rve i llé s par l
‘autori té , sautaient

d
’a i lleu rs fréquemment , au rapport d es chron iqueurs d u X V I ? et d u

X VI I's iècle .
5 . C

’ est ainsi que Zacharie Rohr trava i l lai t pour le M agis trat de Colmar,
en 1618 . (Chronique d e la D oua ne , Revue d

’

A lsa ce , 1876 , p . 266 . ) C
'
e5 t a insi

que J ean-Chré t ien Qu incke lberger est enple ine activité , pour le compte des
S uédois, à. Benfeld ,

d e 1643 a 1652 . C .
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sur tout s e s p i èc e s d e gro s c al ibre , exc i ta i en t l
’admirat ion e t l ’ envi e

des pr in c e s qu i vi s i ta i ent son ar s enal au XVI I
e s i è c l e . C ’ e s t grâc e

aux lourd s canon s emprun té s à Stra sbourg, traîné s par trente
chevaux et lançant des bou let s de vingt- c inq l ivre s , qu e Gu stave
Horn ava i t pu s

’ empar er d e Benfe ld et de Schl e s tad t , p endant sa
campagne d

’

Alsace

En 1665 , la v i l l e comp ta i t dan s sdn ar s enal 336 bouch e s à feu
dont d eux de so ixante- qu inz e , troi s de tr ente—s ix , dix-neu f de vingt

quatre l ivre s . Une so ixanta in e de p i è c e s é ta i t du ca l ibre de douz e
e t de s ix l ivr e s

,
l e re st e d ’

un cal ibr e in fér i eur ‘. Mai s s i l e ch iffre de
c et te art i l l er i e p eut s emb l er formidab l e

,
l ’u sage qu

’

on en fai sa i t
la i s sa i t for t à dé s ir er . Le s maître s -ar t i l l eur s (Consta bler ) n eta i ent
exercé s qu a de longs i nterval l e s e t d

’une façon tou t à fa i t insuffi
sante . Dan s un rapport de 1607 ,

i l e s t d it que l e s p i è c e s en bat ter i e
sur l e s rempar t s sont chargée s d epu i s quatr e an s et qu i l s era i t
urgent de t irer au moin s un coup pour cons tater s i e l l e s sont encore
en é tat de s ervir “. Pendant la guerre de T rente An s on r epr i t b i e n
l e s exerc i c e s de t ir

,
on empr i sonnai t même le s a rt i l l eur s s tras

bourgeo i s qu i e s saya i ent de s e Soustraire à l eurs tro i s. jour s de
s ervi c e annue l ‘. Mai s c e la n e dura guèr e , l

’ argent e t la bonn e
volonté manquant à la fo i s ; b i entô t des novi c e s (H and langer ) , qu i
n ’avai en t pas encore t iré au moin s tro i s coup s de canon et l eu r
coup de maî tr i s e (1We isterschuss ) formèren t l e gro s des servants ’ .

Lor squ e l
’armé e frança i s e parut d evant Stra sbourg,

l e Magi s trat
eut la prudenc e de la i s s er l e canon su r l e rempart dépourvu d e

poudre , afin d
’

os ter à qu e lqu e s insensez l e moyen de commenc er
un j eu qu i finira i t ma l pour la vi l l e 6 mai s i l n ’ e s t pas sû r que l e s
canons n i l e s c anonni er s de l a p l ac e eu s s ent pu cau ser d e grand s
dommage s aux as sa i l lant s . Une derni ère foi s c e tte ar t i l l er i e s i
cé l èbre au trefo i s , e t pas sée en p roverb e au d e là du Rh in , fut réun i e
sur l e s gl ac i s de l a nouve ll e c i tadel l e , l e jour où Lou i s X IV vint

1 . W alter, Chronik, p . 27 .

f

2 . Rapport du major M œssinger , 3 avri l 1665 . (A rchives mun i cipales , B.Ê .

asc .

3. Rela tion d es U mbga ngs vom 15 —16 J u li 1607 . (A rchives municipales . )
On trouvera la p lupart des documents re latifs à. ce su j et , pour autant qu ’ i ls
sont conservé s aux A rchives munic ipales, dans mon é tud e L‘

a r i i ller ie s tra s

bourgeoise d a X V
‘
a u X VI I ° s ièc le , Revue A lsa c ienne, Paris , 1880, p 5 49 .

4 . R eisseissen, A uf seichnungen, p . 122 .

5 . Rapport d u colonel J . B . S chei ter, d u 30 j ui l le t - 1674 . A rchives mun i
c ipales .

6 . Lettre du ré sident F rischma nn a Louvois , 29 septembre 1681 , C05 1e,

Réunion, p . 106 .
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vi s i ter sa nouvel le conquête . Le s 264 canon s e t l e s 17 mor t i er s qu i
l a composa i ent t irèren t une tr ip l e salve en son honneur ,

et b i entô t
i l n e re sta dan s l ’ar s enal

,
s i b i en garn i j ad i s , que qu e lque s bouche s

à feu ant iqu e s et hor s d
’u sage , la 1Wésange , p i è c e de s ix mètre s de

long,
le gigante squ e obu s i er ,

dan s l eque l un cordonni er travai l la i t ,
d it—ou , tou t à l ’a i s e , les canons à orgue (O rgd geschoss ) , pré
cur s eu rs des mitrai l l eu s e s mod erne s

,
e t qu i lança i ent tr ente d eux

bal l e s à la fo i s , et d
’au tre s cur ios i té s de c e genre , que Louvoi s , en

homme pratiqu e , appe la i t d es cho s e s i nut i l e s ‘
Au d ébut du XVI I e s i è c l e

,
l
’

Alsace é ta i t encore couvert e de for
teresses

, grand e s e t p et i t e s . Non s eu l ement l e s grand e s v i l l e s
é ta i en t toute s entourée s de murs

,
souven t for t é tendu s toute s les

p et i te s v i l l e s , m ême l e s p lu s mod e st e s , avai en t con servé l eur s
enc e in te s crénelée s , l eur s gro s s es tour s en moe l lon s et l eurs fos sé s ,
souven t à s ec

,
i l est vra i

,
mai s qu i n

’

en ava i ent pas moi n s suffi
pour repou s s er les a s saut s des Armagnac s e t p rotéger l eur s h ab i
tant s durant la guerre des Evêquesä Berghe im ,

Guémar
,
Ro sh eim

,

Roufl
’

ach e t main te au tr e local i té e s sayèrent de ré s i s ter encore au
débu t d e la guerre de T rente An s

,
d err i ère c e s mur s qu i ava i ent

pro tégé l eu rs anc ê tres ; on vi t des b i coque s , comme Marckol sh e im ,

Reich shoffen
,
Châtenois

,
affronter un moment les canons de Horn .

Mai s l a lutte é ta i t trop i négal e entre l e s dé fens e s du moyen âge e t
l e s engi n s d

’attaqu e modern e s . D e m ême que l e s vi l l et te s de l a p la ine ,
l e s châteaux for t s de la montagne , Wildensteim et Hohnack , Hoh

koenigsbourg e t Hau t -Barr , L ich tenberg et Herren ste in , p erd irent
rap id emen t l eur va l eur mi l i ta ire et parfo i s l eur exi s tenc e , au cour s
d e l a lu tte trentenai re . La tempête de feu de l a gros s e ar t i l l er i e
suédo i s e et frança i s e balaya les naïve s i l lu s ions d es bourgeo i s d

’ une
foule de p eti te s loca l i té s d

’

Alsace
, q u i s e croyai ent i n expugnab l e s

comme autre fo i s e t s e viren t a ss i égée s , pr i s e s , éventrée s , réoc

cupées ,
rep r i s e s e t p i l lé e s su c c e s s ivement par tou te s l e s armé e s

Opérant dan s l e pays . Le s gue rre s de Lou i s X IV cont i nu èren t c e tt e
sér i e de démol i t ions 51 ou tranc e . Nou s avons vu comment i l fi t
dé tru ire par l a sape e t l a m in e l e s fortificat ions de Colmar , de

1 . Lettre de Louvois, 4 octobre 1681 . (Coste , p . Aussi fi t-i i sc ier en
p ièces la M ésange. pour l'util iser par la refonte ; i l est p lus que douteux que
ce fu t pour puni r les S trasbourgeois d

‘avoir d irigé ,
selon une légend e

d
‘a i lleurs absolument controuvée , ce canon contre la tente d e Henri I I .“
en 1552 .

2 . Quelques- unes de ces vi l les en ont conservé de p ittoresques d é bris j us
qu

‘

à ce jour, comme O bernai e t Rosheim ; on n ‘a qu ’

à ouvrir l ’A lsa t ia d e
M é riau (é d ition de 1644 ) pour constate r comb ien la physionom ie de ces 10

ca li tes , toutes ouvertes au jourd'hu i , é tait alors d itïé rente .
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Landau
,
Sch le s tad t e t B e lfor t v iren t des cons truct ion s en

grand e par t i e nouvell e s s
’

é l ever à la p l ac e de l eur s mur s d é tru i ts
ou d evenu s trop é tro i t s . Hun ingue et For t—Lou i s furent des c réa
t ion s de Lou i s X IV ; l

’un
,
é tab l i sur l e Rh in supér i eu r , à prox imité

de Bâle
,
en 1680

, pour emp êch er l e s i rrup t ions soudaine s en
Haute—Alsac e

,
l e long de l a fronti ère he lvé t ique‘; l

’autre , cons tru i t
dan s une î l e du Rhin , en 1688

,
aprè s l a p er te de Ph i l ip sbourg,

pour surve i l l er l e s l igne s d e S tollhofi
’

en’ , tou s l e s d eux avec une

populat ion pre squ e exc lu s ivement mi l i ta ire au début . Le Fort-M or

t i er p erd i t tout impor tanc e propr e , une fo i s que Neu f—Br i s ach fu t
ach evé ; quant à Land sc i*on dan s l e J ura , e t à L i ch tenb erg dan s l e s
Vo sge s , c

’

é ta i en t d eux chât eaux de montagne p lu tô t que d es forte
resses

,
et l eur i mpor tanc e stratégique n

’

é ta i t pas con s idérab l e ; c
’ e st

l eu r insignifiance même qu i l e s protégea , l e premi er j u squ
’aux

d é sa stre s' de 1814 3
,
l e s econd j u squ

’à c eux d e 1870.

A par tir d e l a s ignature du tra i té de Westphal i e , l e s que lqu e s
formation s mi li ta ire s imparfa i te s que nou s avon s mentionné e s pour
l a prem ière mo i t ié du s i è c l e , durent naturel l ement s

’

effacer e t d i spa
ra i tre .

”Nou s avons s ignalé c ependant dan s un chap i tre p ré cédent ,
que lqu es tentat ive s , as s ez peu effi cac e s d

’a i l l eur s , d
’

un armemen t
général , entrepr i s e s , san s oppos i t ion de la par t du gouvernement
frança i s

, par l e s E tat s d
’

Alsace ,
en vu e de repou s s er l

’ i nvas ion
lorrai ne de M ais

’

ce qu i e s t p l u s c ur i eux , c
’ e s t qu

’une tentat ive
analogue se produ i s i t e ncore vi ngt an s p l u s tard ,

à la ve i l l e de la

guerre d e Ho l l ande . Réuni s en d i è te '

p rov i nc i al e à Stra sbourg, l e
14 dé c embre 16 72 ,

l e s E tat s de l a Bas s e -Al sac e d éc id èrent d e
mettre sur p i ed un corp s d e troupe s pour emp êch er l e s m éfai t s e t
les p i l lage s de c er ta in s part i s i nconnu s qu i parcouren t l e pays
e t menac ent l e s pauvre s paysan s‘. Chacun d

’ eux d eva i t t e n ir sur

p i ed une compagni e d
’homme s armé s ; dès que l e s parti s s

’

ap

prochera ient d
’

un vi l lage , ou a t taquera i en t l e s paysan s sur l e s
grand e s route s , on sonn era i t l e toc s in , l e s l evée s à p i ed et à c heva l
ac cou rra i ent pour dé fend re la loca l i té . Pui s on sommera d ’abord

1 . Voy . T schamber, Geschichte von Huningen, S t—Ludwig, 189—1, i 1i
2 . A

,
Coste , F or t—Lou is d u Rhin, Revue d

’

A lsa ce , 1862 , p . 432 .

3. Land scron repri t quelque importance cepend ant au X Vl l l ° siècle , alors
que la tête d e pont d e Hun ingue et ses redoutes avancé es eurent é té rasé es
en vertu de la pa ix de Ryswick .

4 . Voy . p . 181 .

5 . D oit -on voir s impl ement dans tout cec i un e ffort d e pol ice locale d irigé
exclusivemen t contre des maraud eurs et d es chenapans , d é bris des anc ien
nes guerres, ou rêve r un complot contre l ‘autori té française La seconde
hypothèse me semblerait , j e dois l’avouer, absolument invraisemhlable .



1xsn run oxs GÉNÉRALE S D E L
’

A LSACE 35 1

amical emen t l e s intru s de c e s ser l eur s viol enc e s ; s
’ i l s ne

veu l ent pas entendre ra i son
,
on emp loi era contre eux l a forc e et s i

l ’un des agre s seur s d evai t ê tre tué , les E tat s en pr enn ent toute la
responsab i l i té sur eux . Cependant , ajou te prud emment l e r ègl e
ment

,
il faut faire b i en a tt ent ion de n e pas attaquer des troup e s ,

pas sant par l e pays pac i fiquement et payant l eur s v ivre s , mai s s eu
l emen t c el l e s qu i mol e s ten t l e s paysans‘ On vo i t b i en que sei

gneurs et vi l l e s de l
’

Alsace n ’

ont p lu s l
’ humeur bel l iqu eu se . Cette

dé l ibérat ion du 14 déc embre 16 72 fut d
’ a i l l eu rs l eur d ern i er effor t

sur l e terra in m i l i ta ire ’ , e t b i en tô t ap rè s , en 16 73,
le s ervi c e d e l a

maréchau s sée frança i s e , organ i sé d an s la p rovinc e , s e chargea i t de
ve i l l er à la sécur i té des grand s ch emins , b i en que s e s forc e s fus s en t
tout d ’ abord trè s r e stre in te s‘

, et que l e concours d
’ une po l i c e

vo lonta ire fû t néc e s sai re en b i en des local i té s p l u s expo sé e s , dan s l e
vo i s inage des fronti ère s ‘.

Les mil i c e s bourgeoi s e s local e s ne furen t p lu s dorénavant que
des corp s de parad e ; on l e s exh iba i t pour l

’ entrée d ’

un souverain
,

d
’

un évêqu e ou de que lqu e autre grand p er sonnage ; e l l e s figura i ent
aux fê te s annuel l e s du s ermen t des magi s trat s , aux p roc e s s ions
solennellesî On l eur donnai t parfo i s un bel un i forme‘ ; on les con

voquait même encore , en c ertai n s endroi t s , à des exerc i c e s d e tir
régul i er ave c l eurs carab i ne s à rouet . pour s

’ exerc er et t irer au
b lanc" mai s on ne l e s emp loyai t p lu s , n i à un servi c e m i l i ta ire

1 . Cette D éc la ra tion est ti ré e des A rchives d e la Basse- A lsace , mais a i

omis d ‘

enprend re la cote , que j e ne pui s donc citer ici .
2 . On ne peut pas mentionner sé rieusement lé confl it burlesque qu i é clata
entre la R égence de Riqu ewihr et Colmar , a propos du d é placement d ’une
pierre-borne (29 oc t .

-10 nov . et qu i est connu sous le nom d e la

« Guerre d es T onne lets (Logelnkr ieg) parce qu‘on y versa plus d e v in

que de sang. Voy . Amb rosi i M ü l lers S ta mm und {Zei tbuc/z. éd . J . S é e
(Colmar , 1873, in p . 15 .

3. E l le se composai t d ’

un prévôt géné ral , ré sidant à S trasbourg, avec un
l ieutenant, un procureur du roi , ungreffi er, un exempt et 10archers d un

lieutenant à Brisach, avec procu reur , greffi er, exempt e t 6 archers ; d ‘

un

l ieutenant à. Landau avec le même personnel , une trentaine d
‘

hommes pou r
toute la province .
4 . A insi à S ainte - M ari e- aux-M ines . on forma en 1676 quatre escouades de

vingt hommes pour patrou il l es nocturnes , etc . D ocuments sur S a inte-M a r ie

a uæ-M ines, p . 279 .

5 . C
’est ainsi que le 27 octobre 1657 , lors d e l ’ introduc tion d u nouvel abbé

de M unster, D om Charles M archand , la bourgeoisie tou t entière , protestants
et catholi ques , tirèrent d es sa lves d e mousqueteri e en l ’honneur d e l

’

é lu .

6 . A S averne , quand on réorganisa la compagnie bourgeoise en 166 5 , cha
cun d ut se muni r d ‘

un chapeau et d
’

unhabit rouge d ’

uni t
‘

orme . A rch . mun.

Pr

ï

océs verbaux du M agistrat, 1665 . fol . 1 2 .

. O rd re du d u c de .\ l azznin, 20 décemb 1e 1662 ,
aux bourgeois d u comté

de Bel fort . (Revue d ’

. l i eu r e. 1869 , p . 394 .
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proprement d it , n i même à un vra i s ervi c e d
’

ordre e t de pol i c e ,
Les garni sons françai s e s des p lac e s forte s en temp s de pa ix , c e l l e s

qu i é ta i ent cantonnée s dan s les vi l l e s ouver te s en t emp s de guerre ,
et p lu s tard ,

comme ré s erve
,
l e s nouvel le s m i l i c e s provinc i al e s

remp lac è ren t c e s group e s u rba in s e t l
’

organ i sation rud imentai re
des l evé e s rural e s

, qu i n
’ ava i ent p lu s de ra i son d ’

ê tre en un temp s
d

’armée s de merc enai re s ou d ’armé e s p ermanente s , contre l e squel l e s
e l l e s n ’avai en t pu protéger l e pays à au cun moment de son h i s to ire

p lu s réc en te .

Ces armée s profe s s ionne l le s , s i je pu i s m
’ expr ime r a in s i , ava i ent

é té p endant la maj eure pa rt i e du XVI I e s i è c le , l a t erreur d e l
’

Alsac e

et lu i ava i ent cau sé d ’

ind ic ibles mi sère s . Qu ’ e l l e s fu s s ent venu e s en

prote c teur s , en al l i é s ou b i en en ennemi s , l e ré su l tat ava i t é té à peu
p rè s toujou rs l e même la ru ine du pays . Que c e fus sent le s
Espagno l s aux p i ed s de p lomb ,

aux bra s d e fer ‘ l e s Wal lon s
ou les Lorra in s , qu i vo l a i ent d

’une façon un peu p lu s d i scrèt e ’ , l e s
I ta l i en s ou les Al lemand s , l e s suédo i s ou l e s França i s , l e s v io l enc e s ,
l
’

ind isc ipline , l a maraud e avai ent é té l e s p éché s hab i tue l s de toute s
le s troupe s garnisonnées en Alsac e ou traversan t la provinc e . Nou s
l ’avon s vu pou r l a guerre de T rente Ans; i l n e s era i t pas d iffi c i l e de
réun ir un dos s i er tout au s s i nav '

ran t pour l e s trente année s —

qu i

su ivi rent . Au s s i longtemp s que l
’au tori té de Loui s X IV ne fut pas

ab solumen t é tab l i e , et même encor e aprè s la paix de Nimègue ,
s e s

so ldat s tra i tèrent trop souven t l e terr i to i re de l eu r maître comme
un terr i toire é tranger , a lors que s e s malheu reux hab i tan t s éta i en t
déj à pre s suré s e t p i l lé s par les troupe s ennemies . Le s sauvegard e s
donnée s par l e s pr i nc e s et l e s généraux n

’

é ta i en t pas toujour s
respec tée s par l eu rs propre s subordonne s ; e l l e s coûta i ent cher
d

’a i l l eurs e t n ’é ta i en t pas à la por tée de tou s “. Le s s imp l e s so lda ts
é ta i ent tr0p souvent encore , avant la réorgan i s at ion de l

’a rmée par
Louvo i s , des gens san s aveu , que le hasard avai t condu i ts sou s les
drapeaux e t qu i é ta i en t capab l e s de tou s l e s cr i me s En p l e in e

1 . Le mot est du comte palatin J ean , dans une l ettre du 23 avril 1619 a la
v ille de S trasbourg. (A rchives municipales . )
2 . Lettre d e S trasbourg au comte pala tin , 24 avri l 1619 Ha ben s ich swa r

s ti l l a ber m i t a u([ jm c /rung a l les d essen wa s ohne schrey m i tgehen moegen,

emeigt.

3. En septembre 1680, la peti te commune d e F urd enhe im , qu i n ’ava it pas
trente bou rgeois , devait fournir chaque jour au d ragon du régiment d e la
R e ine , qu i y é ta it en quartier, a fin d

’

exhiber la sauvegarde d u géné ral aux
troupes qu i passa ient , un quart d e florin, 3 picotins d ’avoine . 15 livres de
foin et 10 l ivres de pa i l le pour son cheval et les v ivres pour lu i .

4 . Le 18 ju illet 1668 , l’ intendant Colbert priait la Régence de R ibeauvi l le
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i l s viol en t l e s tomb e s des anc i en s s e igneur s de J eb she im pour l e s

p i l l er . Quand i ls p arten t enfin , l e 2 oc tobr e , c
’ e s t un régiment

i r l andai s qu i l e s remp lac e , e t qu i , pour s e chauffer , commenc e à
démol ir l e s mai son s e l l e s—m êmes e t al imente se s feux de b i vou ac
ave c les porte s e t l e s fenêtre s de s e s h ôte s i nvolonta ire s . Aucun
des ch evaux d e l a commune , i l s ont été tou s réqu i s i t ionné s ,
n ’ e s t j amai s r evenu ; i l en e st de même pour la pa i l l e e t le fo i n des
v i l lageo i s , qu i sont ab sol umen t ru iné s par l eur s d é fen s eurs of fic i e l s
e t natur el s ‘. Nou s trouvon s des s cèn e s analogu e s d écr i t e s par
l ’ au teur par i s i en anonyme des Al e/noires d e d eux voyages en Alsa ce

,

qu i l e s a vue s dan s l e s vil lage s des ba i l l iage s de Bel for t e t d
’

Altkirch.

Le s paysan s , d it c e sp ec tateu r , p lu tô t ironique que compa t i s sant ,
buvai ent , mangea i ent e t s e d ivert i s sa i ent ave c ces so ldat s qu i l e s

p i l la i ent , tant i l e s t vray que l e s malh eureux oub l i ent l eur s mi s ère s ,
dès qu

’ i l s ont un quar t d
’heure de bon t emp s ? ,

Le s l mpér i aux en agi s sa i en t d
’a i l l eur s ab so lument de même

,
tou t

en p ré t endan t d é l ivr er l
’

Alsac e de l
’

effroyable tyrann i e des

França i s . Les hab i tan t s du val d e Villé , p i l lé s d eux fo i s par eux de
1675 5 1676 , pu i s rançonné s par les corp s franc s au s ervi c e de
l ’ é l e c teur de T rèves , en pouvai ent témoigner , et i l s ont expo sé l eur s
malh eu rs dan s une émouvante supp l iqu e adre s sé e à l ’abb e s se
d

’

And lau ,
en novemb re 1676 ; i l s v raconten t que l a mo i t ié des

l eu rs sont mor t s de fa im , d e fro id ou de malad i e d an s l e s forê t s
environnan t l eurs hameaux i nc end ié s “. On p eu t vo ir par les comp te s
du greffier de R ibeauvillé , comment tou s l e s colon el s , l i eutenants
colonel s , cap i ta in e s , quar t i er s—maî tre s , adj udant s a l l emand s ont

su arrach er aux malh eureux bourgeoi s d es douc eurs var i an t
d epu i s d es somme s rond e l ette s j u squ

’au ch iffre mod e s t e de quatre

1 . Rapport du prévôt d e J ebsheim , 15 d éc . 1676 . E . On

peut c iter encore l ’exemple d e F urdenheim dont une partie est brû lé e par
les Brandebourgeois et l ’autre par les F rançais , en 1675 , malgré la doub le
sauvegard e accordé e par les d eux bell igé rants . (Reuss , F ü rd enhcim , p . 15

2 . Voy . encore chez le même la d escri ption d u pi l lage d e V Vi ttersdorf.
'

l
‘

agsdorf, Wettingen , v i l lages frança is , par des troupes royales. M émoi res

d e clcuæ voyages , p . 109 , 11 3, 1 14 . A ussi la terreu r é tai t quelque fois si
grand e , même à l ’approche de troupes am ies , que l

‘annonce seu le d e leur
arrivé e suffi sa it pour mettre les populations en fu ite . P endan t la guerre d e
1675 , la population tou t entiè re de Woerth se sauva une fois pendant hu it
jours , sauf le pasteur Baldauf et le v i trierW ild t ; au bout de la sema ine , c inq
autres bourgeois se hasard è ren t a ren trer. K ie fer, P / a r r lm ch , p . 384 .

3. U nd er tha enige S upp lica tion a n d ie hoe/u c ü rd igste F u rstin M a r ia

À
'

unigund ta . etc . A .B . A . l
—l . 2314 . E t cependan t la princesse—abbesse avait

d emand é e t ob tenu les sauvega rd es les plus exp l ic ites des bell igérants , du
prince de Condé , du prince de S chleswig—Holstein , etc .
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r ixdal e s L e s femmes et l e s en fant s que l e s so ldats traînen t à l eu r
su i te ne contr ibuent pas peu à mult ip l i er l e s vexat ion s des hab i tant s ,
ob ligé s d

’héb erger l e s troup e s . A Schle stad t , l e duc George s—Gui l
l aume de Brunsw i ck-Lunebourg, général au s ervi c e de Lé opo ld ,

rapp el l e à c ett e tourb e su ivant l
’ armé e , qu

’

on ne l u i doi t r i en
,
s i ce

n ’ e st l e couch er . e t que l e s femme s do iven t s e contenter de la par t
du mar i , et de ce qu

’

on veu t b i en l eur donner à t i tre grac i eux ; mai s
i l n ’ e st guère probab l e qu

’

on a i t osé l eur re fu ser quo i que ce fût ”.

La d i s c ip l in e m i l i ta ire é ta i t encore s ingu l i èremen t méconnu e ,
même par l e s offic i er s . Aprè s la mor t de Turenne et l a r etra i t e d es
troup e s frança i s e s sur l a r i ve gau ch e du Rhin , l a débandad e des
r égiment s fu t un in stant s i grand e que l

’

intendant La Grange dut
envover en hât e de B r i sach , à la date du 25 août 1676 ,

a tou s les
ba i l l i s , prévô ts e t bourgmestre s d

’

Alsace
,
l ’ordre d

’

arrester

tou s l e s offic i er s , cavalliers et soldat s
, qu i pa s seront dan s l eur s

v i l lage s et qu i n
’auront po in t de pas s epor t de M . l e duc de Luxem

bourg ou d e M . l e baron de Montc lar
, pour e s tre en su i te condu i t s

à Schl e s tad t ou Même dan s l e s villes
,
la rud e s s e des mil i

t a ire s à l ’ égard des c ivi l s é ta i t redoutée par l eur s propre s supé
r i eur s . Aprè s l

’ entrée tout e pac ifiqu e des troup e s frança15 es dan s
Strasbourg,

i l s n e réu s s iren t pas à la répr im er ent i èremen t , car

dan s une proc lamation du 20 novemb re 1681
,
M . de Chami l ly

,
l e

nouveau gouverneur de l a v i l l e , par l e de vo l s commi s par l e s
so ldat s , d e maraudage s dan s l e s j ard i n s , de coup s porté s à l eur s
hôte s e t à l e u rs h ôte s se s , en menaçant des p e ine s l e s p lu s sévère s
c eux qu i s e rendrai en t encore coupab l e s de pare i l s délits ï
Peu à peu l

’

ordre et l a d i s c ip l in e s
’

é tab l i s s ent dan s l ’armée , grâc e
aux grande s ré formes admin i s trat ive s de Louvo i s , grâc e à un e
répre s s ion s évère des exc è s commi s “, et , en temp s d e pa ix du mo i n s ,
nous n’

entendons p lu s gu ère de p la int e s contre la condu i t e des
mil i ta i re s

,
sau f sur un seu l poin t l eur manque de r e sp ec t et trop

1 . Comptes du 2 févri er 1675 . A . H . A . E . 1633.

2 .

'I l y avait alors encore un assez grand nombre de soldats offi ciell ement
mari é s dans les armé es . Parfois , i l est vrai , le jougcon jugal leur semblai t tr0p
dur et il s se sauvaient. U n ord re du Consistoire ecclé siastique weimarien de

Brisach,
du 24 février 1642 , autori sai t les femmes d é laissé es de la sorte

depuis longtemps a se remarier . C .

3. O rdre d u 22 . d écembre 1674 . E .

4 . A .H .A . C . 1182 .

5 . Legrelle , Lou is X I V et S tra sbourg, p . 798 .

6 . La d isc ip l ine devenait , en effet , autrem ent sévère qu ’

autrefois . En 1690,

quatre d ragons , en garn ison à T hann , s
’

é tant rendus coupables d
'
un viol,

sont imméd iatemen t sa isis , condamnés et fusillés . T sehamser, I I , p . 696 .
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souvent même leur attitudeprovocatr ice à l égard d es ec c lé s ia s t iqu e s

prote s tant s , q u i
,
reconnai s sab l e s à l eur cos tume spéc i al , é ta i en t

in su l té s parfoi s dan s l e s -

rue s de Strasbou rg, par de s soldat s de l a

garni son , j u squ
’au mi l i eu du s i èc l e d ern i er ‘

En 1697
,
au moment de l a s ignature de l a pa ix de Ryswi ck ,

M . l e marqu i s d
’

Huxelles
,
l i eu tenant—général , é ta i t commandant en

ch ef en Al sac e
,
l e l i eu tenant-général , marqu i s d e Chami l ly , gou

verneur de Stra sbourg,
le l i e u tenant—général de M élac , gouverneur

de Landau . M . de Mor ton , br igad i er d es armée s du roi , commanda i t
à Bel fort , M . l e marqui s de Puysieulx à Huningue , M . d e Goudre
vi l l e a Sch le stad t , M . de La Vai s s e à For t -Lou i s ’ . Autou r d ’ eux

gravi te une s ér i e de commandant s des p l ac e s e t for t s s econda ire s
de Keh l

,
Land sc ron

,
et autre s

, pu i s u ne fou le d
’

offic i er s supér i eur s
e t suba lterne s

,
commi s sa ire s des guerre s , tré sor i er s d es guerre s ,

commi ssa ire s aux fourrages , ingéni eur s , tré sor i er s des vivre s
,

cap i ta i ne s des porte s , gard e s—magas i n s , et c .
, qu i r emp l i s s ent

s urtou t l e s p lac e s for te s de l a front i ère , les une s anc i enne s , les
au tre s de créat ion réc ente

, remp laçant l e s boul eva rd s p erdu s d e
Phi l ip sbourg, de Fr ibourg e t d e Br i sach
Les t roup e s royale s garnisonnées en Al sac e é ta i ent à l

’

or igi ne
re cruté e s , en par ti e du moi n s , dan s la provinc e m ême . Beaucoup
d

’

Alsac iens
, nob l e s ou rotu r i ers , avai ent fa i t par t i e des régim ents

su édoi s et we imar iens , s tat ionné s dan s l e pays , et c ommand é s par
fo i s par des i nd igèn e s . Le régiment de Fl ecken s te in data i t de 16 43,

Er lach -Al lemand— In fanter i e , e t Er l ach -Caval er i e d
’ avan t 1648 . Le

régiment Koh lhaa s fut i ncorporé dan s c e lu i d
’

Alsace en Ce

régiment d
’

Alsace - In fante r i e é ta i t c antonné dan s l a provinc e d epu i s
s a création en 1656

,
sou s l e command emen t du comte Gu i l laume de

1
,
Voy . p . ex . les procès—verbaux du Convent ecclé siastique (R eus

L
’

Egl ise lu thér ienne d e S tra sbourg, p . où on l it à l ‘anné e 1722 Les

soldats de la garn ison insultent de nouveau les pasteurs dans la S ur la

place d ’armes , on donne lecture à la garnison d ’

unord re du jour d é fendant
sévèrement de molester les ecclésiastiques , mais ce la ne sert pas a grand

'

chose . (Voy . encore op . c i t . , p . 36 , 37 . 43, 47 , 50, 51 .

2 . La Grange , M émoi re, fol . 179

3 . N
‘

oub lions pas l ’Ecole des cadets pauvres . d e fami lles nob les, que
Lou is X I V ava it cré é e à S trasbou rg après la capitulation . Ces j eunes gens
y firent tant de tapage que le M agistrat d emanda leur transfert a la c itad elle ,
a insi que cela ressort d ‘une l ettre du synd ic roy al , Christophe Guntzer , d u
10aoû t 1683. (Archives munic ipales . ) P lus tard , ces cad ets furent transfé ré s
à Neuf—Brisach . (I chtershe im , Topographie, I I , p .

4 . Gau ier, Costumes d es Régiments et d es M i lices d ‘

A lsa ce, etc . Epinal ,
1882 , in— fol io, p . 12 - 2
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profe s s ion . On é l imina i t l e s infirmes
,
on ac corda i t des exemp t ion s

à qu elque s suj et s spé c ia l ement i ntére s sant s . Le re st e é ta i t déc laré
propr e à l a m i l i c e . Mai s une m 1u ime par t i e d

’ entre eux é ta i t vra i
men t app e lée au s ervi c e . Ain s i quand on fi t la premi ère l evé e à
T urckh eim ,

su r dix—hu i t j eune s gen s reconnu s ap te s à s ervir , quatr e
s eu lemen t furent c hoi s i s par l a vo i e du t irage au sor t ‘. Dan s l e
bai l l i age de Bouxw i l l er , en 1692 ,

d ix j eune s bou rgeo i s s eul em en t
furen t incorporé s ‘. A Co lmar ,

l
’

intendant La Grange ava i t fixé l e
contingent à qu inz e hommes s eu l ement . Le Magi s trat d éc lara qu

’ i l
donnera i t une prime à c eux qu i s e p ré s ente rai ent comme vo lon
ta ire s i l en v in t tan t qu

’

on ne fut pas ob l igé de re cou r ir au t irage
au sor t . Le prem i er in scr i t re çut d ix r i xdal e s

,
l e s econd neu f

,
et

ain s i de su ite , en d iminuan t , j u squ
’au qu inz i ème . L

’

attra it de l ’un i
forme b l eu fit l e re s te L e régimen t des mil i c e s de l a Ba ss e -Al sac e
é ta i t commandé par M . de Bernhold , c e lu i de la Haute —Al sac e par
l e baron de Mont jo i e . Chaque régiment comp ta i t d eux ba ta i l lon s e t
chaqu e bata i l lon douz e compagn i e s d e c inquante homme s chacun e ‘.

Leur s offic i er s é ta i ent tou s de nob l e s se al sac i enne ou appar tena i ent
au patric iat urba in . A la pa ix de Rysw i ck une par t i e de c e s deux
régiment s fut congéd iée l e re s te fu t ver sé dan s Royal -Al sac e ,
l e 1 7 mars 1698 5

. I l y ava i t eu ,
en outre , vers l a même époque ,

que lque s corp s franc s , chargé s de l a surve i l lanc e du Rhin et de s e s
r ive s , l e s fu s i l i er s d e Grab en la compagni e d

’

Andlau etc .
,

qu i d i sparuren t égal emen t “. Le s temp s d
’

un s ervi c e au s s i sér i eux
n e revi nrent p lu s pour l e s m i l i c i en s p rovinc iaux d

’

Alsace doréna

vant tout s e borna pour eux à qu e lqu e s jours d
’ exerc ic e par année ,

so i t à Stra sbourg,
so i t à Colmar ; l e r e st e d e l eu r exi st enc e s

’

écou

la i t tranqu i l l ement au v i l lage . Seu l emen t le mi l i c i en ne d evai t po int

qu i tter s e s foyer s san s p ermi s s ion sp éc i al e pour p l u s de quaran te
hu i t h eure s et ne d eva i t pas s e mar i er san s au tor i sat ion de s e s supé
r i eur s ". Pendant toute la durée de l ’ anc i en régime , l

’

Alsace ne

connu t donc pas l a con scr ip t ion ob l iga to i re , e t c e tte me su re de sage

pol i tique , qu i n
’

empê cha it pas l e s fi l s d
’une rac e

,
nature l l ement ami e

des comba ts , de s
’ engager sou s les d rap eaux de la Franc e , fut cer

1 . Chronique d e J .
-B. Hun, R evue d

’

A lsa ce,
”

1872 , p . 533.

2 . K iefer, Pf a r rbuch , p . 41 .

3. Jouer, Tagebuch, p . Encore en 1 764 tou t le comté de Horbourg,

sur 223 inscrits , ne fournissait que 5 m il ic iens . Ch. Pfister, Revue d
’

A lsa ce,

1888 , p . 372 .

4 . La Grange , M émoire , fol . 182 .

5 . Canier, p . 50.

6 . I d . , p . 53 .

7 . P fi ster, Revue d ’

A lsa ce, 1888 , p . 373 .
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tainement une de c e l l e s qu i contr ibuèrent l e p l u s à donner d e pro
fond e s rac ine s au nouveau gouvernement dan s la populat ion des
vi l l e s e t d es campagne s

1 . Nous aurions pu parler encore dans ce chapi tre des corvé es mi l i tai res
imposé es durant la second e moi tié du siècle aux populations d ’

A lsace . I l y
aurait là. un curieux chapitre de l ’histoire mi litaire de la province à é cri re et
les documents abond ent dans nos archives . Quel énorme total de prestations
et de travaux de tout genre repré sente à. lu i seu l , le dossier des su j ets de la
seigneurie d e R ibeaupierre , appelé s de 1658 a 1690 à travai ller aux fortifi
cations de Brisach ! E . 548 , etc . ) Et pour citer un exemp le aussi
pour la Basse-A lsace . quand i l s’agi t de faire le siège de Landau en 1 703,

on ne réqu isi tionna pas moins de 18 000 chevaux et d e paysans pour
former les convois et travai l ler aux l ignes d ‘attaque et d e d é fense . M . d e

La Houssaye , intend ant d ’

A lsace
' d e 1 700 à 1716 , d i t d ans un mémoire que ,

l
'

un portant l ’autre , cha que j our , i l y eu t , d e 1702 à. 1707 , paysans alsa
ofens d e corvé e mi l itaire , avec au moins 500 chevaux et 1 50 chariots, ce qu i
représenta it une d épense annuelle de l ivres . (E . Lehr, M é langes
a lsa tiques , 1870, p . 19 suiv . )
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t ion des landgrave s au tr i ch i en s , pr im i t ivemen t magi s trat s d
’

ordre
j ud i c i a ir e , ne d evin t ab so lument prépondérant e que lor squ

’ i l s eurent
ob t enu

,
dan s le premi er t ier s du X IVe s i è c l e

,
une par t i e de l

’

hér i

tage des comtes de Montb é l iard , ave c l
’ ens emb l e de s t erre s du

comté de Ferre tte . A par t ir d e c e moment , l e fonc t ionnaire impér i a l
s ’ effac e de p lu s en p lu s d evant l e pu i s sant s e igneur t err i tor i a l , qu i ,
for t d e l ’appu i de la charge sup rême de l

’

Empire i namovib l e d an s
sa fami l l e d epu i s l e mi l i eu du XV" s i è c l e , travai l l e d é sormai s à
fu s ionner et à fondre ses t erre s du Brisgau ,

du Sundgau , de l
’

A I

sac e e t des bord s du Rhin en une Autr i c h e antér i eure (Vord eroest
re ic/zische Land e) compact e et doc i l e .

Nou s n ’ avon s pas à nou s oc c up er de c e tte l ent e et tenac e con st i
tution d

’

un vaste domaine héréd i ta ire sur l e s d eux r ive s du grand
fl euve

,
à traver s l e d ern i er s i èc l e du moyen âge et l e premi er d es

temp s mod erne s . Interrompu e parfo i s par la malad re s s e des un s et
l
’

incu rie d es autre s
, gravement menac é e un moment par l

’

interven

t ion de Char l e s l e T ém éra ir e , l
’ entrepr i s e abouti t c ep endant e t

donna aux Habsbourgs une po s i t ion dominan te dan s l e s régions du
Rhin supér i e ur . Retrac er le tab l eau d es t erre s autr i ch i enne s

,
au

XVI I e s i èc l e , i nd iquer rap idemen t l eu r sor t u l tér i eur aprè s l
’

occu

pation frança i s e
,
te l e s t l ’obj e t du pré sent chap i tre . I l va de - soi

qu
’

on n ’y par l era que de c eux des d i s tr i c t s de l
’

Au tr iche antér i eure

qu i s e trouvai en t sur la r ive gauch e du Rhin , san s oub l i er c epen
dant que l a Régenc e d

’

Ens ishe im é tenda i t au s s i son autor i té sur l e
Brisgau e t sur l e s v i l l e s fore st i ère s .

g 1 . LE GOUVERNEM ENT D E LA R ÉGENCE D
’

ENS I SHE I M

Mai s avan t d énumére r l e s d ifférente s pos s e s s ion s au tr i ch i enne s
de l a Haute -Alsac e

,
i l nou s fau t d ire tou t d ’abord que lque s mot s sur

l eur organ i sat ion général e e t sur la façon dont fonc tionna i t au
XVI I e s i èc l e l eur admini s tration .

La Régen c e d
’

Ens ishe im fut i n s ti tuée par l e s arch iduc s ver s la
fin du XVe s i èc l e d éj à

,
mai s e l l e n’

acqu it une i nflu enc e sér i eu s e

qu
’un s i èc l e p lu s tard , lorsque l

’ emp ereur Ferd i nand l e", aprè s avoir
d égagé la p ré fe c tu re de Haguenau que Char l e s—Quint avai t rendue
aux é l e c teu rs pa lat in s , e t comprenan t l

’u ti l i té de grouper en un seu l
fa i s c eau l e s domain e s terr i tor i aux

,
les pr ivi l ège s féodaux e t l e s pré

rogatives j ud ic iaires qu i appartenai en t à sa fami l l e en Al sac e , fi t de
la Régenc e l e repré s entan t offic i e l de l a volonté des Habsbourgs . A
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sa mor t
,
l e s terre s d e l ’Au tr iche anté r i e ur e échurent à son s econd

fi l s
,
Ferd inand de Tyro l , i nve st i à l a foi s du landgravia t de l a

Haute —Alsac e et de l a pré fec ture de Haguenau . Mai s c elu i —c i n e pu t
les transmettre à ses fi l s , l e card inal And ré d ’

Au triche et l e mar

grave Char l e s de Burgau , i s su s d
’une un ion morganatique avec la

b e l l e Ph i l ipp in e V V
elser

,
d

’

Augsbourg, et ap rè s son déc è s , arr ivé
en 1595 ,

l ’ emp ereur Rodolphe I l l e s fi t admin i strer par des sou s
bai l l i s j u squ

’à c e qu
’ i l dé s ignât , en 1602 , son tro i s i ème frère , l

’arch i
duc Maximi l i en , pour gouverner l

’

Au tr iche antér i eure . Maxim i l i en
d

’

Autr iche oc cupa c e po s te , tout honor ifiqu e , j u squ
’à sa mor t

,
arr i

vée à Vi enne , en 1620, a lors qu e déj à son cou s i n de la branch e sty
r i enne , Ferd inand I l , é ta i t monté sur l e trône impér i a l . C elu i -c i
confia l ’admin i s tration vacante à son frère cadet , l

’arch iduc Léopold ,

p r inc e -évêque de Strasbourg, d epu i s 1609 , san s lu i con férer c ep en
dan t encore offi c i e l l ement l e t i tre souvera in . Léopo ld n e fut en effet
i nve st i de tout e l ’Au tr iche antér i eure qu

’apr è s être rentré dans l e
s i èc l e

,
en s e mar i ant avec C laud in e de Méd i c i s A par t ir de

c e moment
,
i l ré s ida d ’

ord i na ire en Tyro l e t ne vint p lu s que rare
ment eu Alsac e . De son un ion avec C laud in e naqu irent d eux fi l s

,
et

quand i l mouru t en 1632 ,
c e fut l ’aîné des d eux

,
Ferd i nand - Char l e s

,

qu i fut reconnu comme pos s e s s eur et admin i s trat eur t i tu la ire du
landgraviat de l a Haute—Al sac e , sou s la tu te l l e de sa mè r e . L

’

inva

s ion suédo i s e , pu i s l
’

oc cupa tion françai s e , firent b i en tô t de c e tte
admini s tration une s iné cure

,
et l e j eune arch iduc

,
né en 1628 ,

n ’a
va i t pas atte int l

’âge de ra i son que déj à l e s domaine s autr i ch i en s de
l
’

Alsace é ta i en t irrévocab l ement p erdu s pour sa mai son . Tou t c e
que pu rent ob ten ir pour lu i les amba s sadeur s impér i aux à Munster ,
fut, on l e sa i t

,
un e indemni té de 3 mi l l ion s d e l ivre s . Mai s comme la

Franc e réc lamai t l ’ac c e s s ion préalab l e de l
’

E spagne à l a renome i a
t ion des Habsbourgs al l emand s , e t que l a guerre dura i t encore ave c
c ette derni ère pu i s sanc e , l e règl emen t de cette qu est ion spé c ial e
re sta , nou s l ’avon s d it , en susp en s j usqu

’

après l a S ignature du
trai té des Pyrénées Repr i s e s a lor s , l e s négoc i at ions abou
t irent , le 20 déc embr e 1660, à un ac cord par l equ e l l e roi promet
ta i t de ver ser l a somme promi s e dan s les troi s prochaine s anné e s .

Mai s avant que l
’

Op ération fû t achevé e , Ferd i nand -Char l e s mourai t
à Inn sbruck , l e 30 d é c embre 1662 , san s la i s ser d

’

hér itiers mâle s , e t
c e fut son frère c ad et , S igi smond , évêqu e d

’

Augsbourg, qu i toucha
qu inz e an s aprè s la s ignature des tra i té s de Westphal i e‘, l

’ ind emni té

1 . Le 3 décembre 1663.
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pour l e s domaine s d
’

Alsace . I l n e pu t guère en jou ir c ependant , car
ayan t qu i tté l

’

é tat e c c lé s ia s t iqu e en 1665 , pour se mar i er e t conti
nu er sa l igné e , i l mouru t c ett e même anné e , san s avo ir en l e temp s
de contrac ter al l ianc e . Ain s i s ’éte ignit d éfini t ivement la sér i e des
arch iduc s d ’

lnnsbruck s i longtemp s e t s i i nt imement mêlé e à
l ’h i s to ire d e notre provinc e , e t qu

’

on regard e d
’

ord inair e , a s s ez im

proprement , comme const i tuan t une s eu l e e t même fami l l e , alor s

qu
’ e l l e compr end des co l la téraux des tro i s emp ereu rs Maximi l i en I l

Rodolphe I I e t Ferd inand I l .

Tou s c e s pr i nc e s n
’

ont j amai s ré s idé d ’une façon su ivi e dan s l eur s
terr i to ire s c i s—rhénan s , même quand des fonc tions sp ir i tu el l e s au
ra i ent pu les y ramener p l u s souvent , comme c

’

é ta i t l e ca s de I ’arch i
duc Léopold , l e pr i n c e -évêque de Strasbourg. I ls y apparai s sa i en t
vo lont i er s de t emp s à au tre , pour y ten ir l eur cour ou s ’y l ivrer aux

p l a i s ir s d e la cha s s e , mai s i l s ré s ida i ent de pré férenc e , soi t à Vi enne .
so i t à Inn sbruck

,
la cap i ta l e d e c e Tyro l toujour s fidèl e e t que n

’a

j amai s sou illé le ven in de l
’

hérésiè C ’ e st également là bas, à l eur ré si
d enc e offic i e l l e , que s e trouvai t l eu r chanc e l l er i e (H ofkamm er ) e t que
s e trai ta i en t l e s affa ire s d ip lomat ique s Mai s i l n

’

é ta i t pas pos s ib l e ,
surtou t avec l e s moyen s de communi cat ion d ’alor s , de r envoyer l e s
affa ire s , concernant uniqu ement l

’

Alsace, à c e tte admin i s trat ion c
‘en

trale trop é loignée . Aus s i , dès que par l e partage de Worms ,
en 152 1

,
Char l e s—Quint eut abandonné à son frère Ferd i nand l ’ad

min i s trat ion des pays de l
’

Autr i che antér i eure , l a Régenc e d
’

En

s ishe im
,
j u squ e - l à organe tou t lo cal pour l a Haute -Alsac e , fut r éor

ganisée par l e j eune arch iduc . L
’

éd it du 17 août 1 523 en fa i sa i t à la
fo i s un corp s admin i s trat i f, po l i t ique e t financ i er

,
e t une cour de

j u st i c e
,
dont l e s n eu f membre s éta i en t pré s idé s par l e landvogt ,

Gui l laume de Ribeaupierre . C e landvogt ou grand—bai l l i é tai t pou r
tant trop grand s e igneur pou r s

’

oc cuper de l
’admin i strat ion cou

rante du pays i l s e borna i t à r epré s enter le pr i n c e aux as s emb lée s

provinc ial e s e t à fa ire le s honneur s d e sa rés id enc e . A la tê te de l a
Régenc e , i l é ta i t remp lacé d

’

ord i nai re par un con se i l l er nob l e ,
mieux sa lar ié qu e l e s au tre s , et qu i por ta i t l e t i tre de l i eu tenant ou
de s ta tthnlter . Sou s l u i , l e s n eu f cons e i l l ers (Kamnzerra ethe) s e par
tagea ient en d eux groupe s , l a C hambre d e j u s ti c e (d a s R egim ent) e t

l a C hambre des comp t e s (d ie Kammer ) . Le s j ugement s de la
C hambre d ’

Ensishe im é ta i en t su sc ept ib l e s d
’ appe l il la H oflrammer

d
’

lnnsbruck .

1 . D e lit l
’

importance des archives d ‘

l unsbruck pour l
’

histoire d ‘

A lsace au
X VI ‘ et dans la prem ière moitié du X V I I ° siècle .
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t erre autr i c h i enne ; à c eux de migrat ion , exigib l e s quand un suj et
‘

qu i ttai t l e pays avec son avoir . Le nombre des avocat s n ’é ta i t l im i té

par au cun règl ement ; en .um temp s on en comp ta i t d ix ; i l s é ta i ent
hu i t au commencement d e l a guerre de T rente Ans .

Pour peu que l e s membre s de l a Régenc e se soi en t a s treint s à
su ivre fid è lement les p re scr ip t ion s d e l

’

éd i t , on p eu t affirmer qu
’ i l s

é ta i ent labor i eux . I l s s iégeai en t , en été , l e mat in de s ix h eure s a
neu f heure s , de s ep t à d ix en h iver , et r eprena i ent l eur travai l
l
’

après
- mid i

,
de une he u re à quatre heur e s , en toute sai son . C eux

des con se i l l er s qu i s
’

absentaient san s au tor i sa tion p aya i ent quatre
kreutz er d ’ amende

,
e t d avantage en ca s de réc id ive . C ’

é ta i t le sta tt

/1a lter ou d é légué du landvogt qu i pré s ida i t l e s s éan c e s quot id i enne s
e t re cue i l la i t les vo te s ; le chanc e l i er minu ta i t l e s d éc i s ion s , e t

quand e l l e s ava i ent é té mi se s au net par l e s Cop i s te s , d eux d es con

seillers le s cer tifiaient con forme s par l eur s ignature . D é ta i l cur i eux
c ette Régenc e , s i oc cupée , n

’avai t pas de s c eau offic i e l ; l a H of
/cammer d

’

lnnsbru ck ava i t re fu sé , para î t—i l , de l u i en faire l
’

oc tro i
,

afi n qu
’

on n’

oubhat j amai s à Ens i sh e im qu
’ i l y ava i t à Innsbruck

une r égenc e sup ér i eure , a in s i que le d é c lare naïvement l
’

éd i t de
1603.

Les offic e s de j ud i cature dan s l e s t erre s d ’

Au triche é ta i ent à l a
nominat ion de l a C hambre de j u s ti c e . La Chambre des comp t e s
nommai t l e s offic i e rs des mine s de Giromagny , d e Rosemont e tc .

l e d irec teur de l a Monnai e d ’

Ensisheim
,
l e s rec eveurs des d ifferent s

impôt s dan s l e s v i l l e s e t loca l i té s des b a i l l i age s . Le r ec eveur géné
ral c entral i sa i t dan s sa ca i s s e tou te s l e s sommes ver s ée s aux rec e
veurs des bai l l i age s ; i l é ta i t t enu de soumettre chaqu e semaine un
extra i t de ses comp te s , son é ta t de ca i s s e san s dou te , à l a Régenc e .

Quant aux comp t e s annue l s d
’ en semb l e

,
i l s é ta i en t expéd i és pou r

vér ifi cat ion à la chanc e ll er i e d ’

lnnsbruck 1

Les i mpôt s e t redevanc e s en nature é t a i en t emmagas iné s par les
so i n s des fonc tionna ire s de l a Régenc e dan s les d épôt s pub l i c s . I l
y ava i t des greni ers d

’abondanc e
,
in s tal lé s dan s c e but à Ens i sh e im

,

Altki rch ,
Bel fort

,
Br i sach , Del l e , Land s er ,

O t tmarsh e im et Thann .

1 . En dehors de ses revenus réguliers , la R égence d ’

Ensisheim avai t assez
souvent recours a des appels au créd i t . En 16 10, 1619. 1622 , 1625, nous voyons
les archiducs contrac ter d es emprunts à Lucerne , Bâle , S oleure , pour plu
sieurs centaines de m i l l e l ivres . C . 53, I ls se préoccupé reut peu

d e les acqu itte r, car en novembre 1656 , S oleu re é c riva it à l
‘

intendant Colbert
de C roissy , pour le prier d ’

ob tenir au moins le paiement d es intérêts des
sommes prêté es en 16 10 et en 1622 . li lle n‘

ob tint rieu sans dou te
,
car encore

le 14 j u in 1674 , el le se lamentait su r la perte des sommes énormes que for
ma ient ces capi taux accumu lé s pendant soixante anné es .
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Le s p lu s con s idérab l e s , c eux d
’

Ensisheim et d’Altkirch
,
ne d evai en t

j amai s conten ir moi n s de quar tau t s de blé . En temp s de
d i s et te , c e s céréal e s é ta i ent vendue s à pr i x rédu i t aux 130pulations
n éc e s s i teu s e s .

La Régenc e l eva i t égal em ent d es contr ibution s extraord inaire s ,
en p révi s ion d

’attaque s du d ehor s ou pour pay er des impô t s de

guerre . C
’ e st a in s i que l a contr ibu tion de l a d ix-hu i t i ème gerbe e t

de l a d ix—hu i ti ème mesure de vi n fu t d emand é e au débu t de la

guerre de Trente An s .
Quand la lut te trent ena ire s e porta du c ôté de l

’

Alsace et que

commença l ’ i nva s ion des Suédo15 l ’admin i s trat ion régul i ère d es
terre s autr i ch i enne s n e p ut p lu s e tre cont inué e . A l ’approch e d e
Gustave Horn

,
en novemb re 1632 , l e d ern i er sou s -ba i l l i ou Enter

land vogt de la Hau te -Alsac e , le margrave Gui l laume de Bad e , s e
sauva p réc ip i tamment d

’

Ensishe im
,
av ec tou s les conse i l l er s d e l a

Régenc e . C el l e -c i e s saya b i en de s e réorgan i s er d an s le s année s
su ivante s

,
sur le t err i to ire transrhénan d ’abord

, pu i s en Franch e
Comté et en Lorraine . E l l e s i égea et dé l ibéra suc c e s s ivement

,
de

1632 à 1638 ,
à Bel for t

,
F au lcogney ,

Remiremont e t Luxeu i l Mai s

quand une fo i s la grand e p l ac e forte du Brisgau fu t perdue , quand
l a Franc e y p laça , b i entô t aprè s , à la su i t e des armé e s royal e s , ses

i ntendant s de pol i c e et de finance s chargé s d
’admin i s trer p rov isoi

rement l e pays , en at tendant s a c e s s ion
,
l a Régenc e au tr i ch i enne

n
’

exista p l u s pour l e s terre s d e l a Haute - Al sac e .

5 2 . LE COM T É D E FE RRET T E

Le s Habsbourgs ont po s sédé dan s la Hau te—Al sac e d
’ autre s terre s

p lu s anc i ennement que c e l l e s d e Ferre tte , mai s nou s commenceron s

par el l e s , pu i squ
’ el l e s ont fourni l ’appoint l e p l u s cons idérab l e à

l eurs domaine s héréd i ta i re s
,
t e l s qu

’ i l s é ta i en t consti tué s au
XV I I € s i è c l e .

Le comté de Ferrett e , pr im i t ivement form é d es tro i s s e igneu ri e s
de Ferrette

,
d

’

Altkirch et d e T hann
,
s ’ é ta i t ac cru au commenc ement

1 . A .H .A . C . 593. Ce qu 11 y a de curieux , c ’est que dans cette situation
pré caire , a lors que l ’ espoir d e rentrer dans le pays d evait ê tre dé j à. peu
vivace , on s ’occupai t encore d e ré formes admin istratives e t au tres a in tro
du ire dans la H au te-A lsace , comme en témoigne un curi eux mémoire ,
I nforma tio d e sta tu p r inc ipa tus A us tr ia ci , adressé à l ’archiduchesse Clau
d ine et à l ’archiduc F erd inand - Charles par Isaac Volmar, le fu tur négoc iateur
d u trai té de M unster . l l date d e 1637 . U ne c0pie , malheu reus ement incom
plète , en existe a la Bibl iothèque munic ipa le d e S trasbou rg.
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du X IVe
5 1ec l e de d eux au tre s , c e l l e s de Rougemont e t de Bel for t ,

par l e mar i age du comte Ulr i c I l de Ferret t e av ec J eanne de Mont
béliard . Comme de c et te un ion i l n e naqu i t qu

’une fi l l e
,
appe lé e

J eanne d ’aprè s sa mère , et que c e l l e - c i épou sa Alber t d
’

Au tr iche ,

qua tr i ème fi l s d e l ’ emp ereur Alb e r t c e fu t son époux qu i , à l a
mort d ’

U lric , l e d erni er des Ferre tte r éun i t c e s vas te s
domain e s à c e ux que sa fami l l e po s séda i t déj à en Alsac e .

La se igneur i e de Ferrett e , berc eau des dyna ste s d e ce nom ,
se

t rouvai t à l ’ extrême sud - e s t du Sundgau , sur l e s l im i te s de l
’

évêch é
de Bâl e ‘, entre l e s d ern i ère s ra m ific at ions du J ura s ep ten tr iona l .
E l l e t ire son nom du château d e Ferre tte (Pfir t) , a utour duque l se

groupai en t au XVI I e s i èc l e d es hab i tat ions p eu nombreu s e s 3 . E l l e
éta i t partagé e en d ix m a ir ies ou ba i l l i age s , ren fermant chac une un
certa in nombre d e loca l i té s général emen t d e peu d

’ importanc e
Vers la fin de l a guerr e de T rent e An s , du ran t laque l le l e s Suédo i s
i nc end i èrent la vi l l e e t l e ch âteau (1633) e t mas sacrèrent b eaucoup
de l eur s rud e s adver sa i re s pa rm i l e s paysan s , l a contré e re s ta
longtemp s pr e sque d é s ert e .

Parmi l e s fi efs de l a se igneur i e d e Ferre tte , le p lu s con s idérabl e
é ta i t la s e igneur i e de M or imont (IWoersperg) , a i n s i nommé e d

’ aprè s
un château for t s i tu é sur la montagne en tre Ferrette e t Porrentruy
e t brûlé par M d u Ha illv en 1637 . La s e igneu r i e propremen t d i t e
de M orimont n e tai t pas é tendue , pu i squ

’ el l e ne comp ta i t que quat re
v i l lage s d an s la val lée d e l a Larg,

mai s l e s M or imont ava i ent beau
coup d

’au tre s fie fs du cô té de Bâle
La s e igneur i e d

’

Altkirch s ’ é t enda i t au nord—oue s t d e c el l e de
Ferrett e , égal ement su r l e s contre fort s du J u ra . Son che f- l i eu é ta i t
l a pe ti t e v i l l e d

’

Altkirch
,
s i tué e sur une peti te hauteur e scarpée de

tous c ô té s , et c ependan t commandée par une cô te qu i e s t 51 son

1 . U ne bonne partie d es terres d e F errette avait é té off erte au X I I I e 5 1ecle
en hommage à l

‘

é vêque de Bâ le , ma is les archiducs d ’

Au triche ne vou

lurent plus d e ce l ien féodal e t les évêques durent se contenter de la supré

matie ecclésiastique sur les terres dont leurs pré dé cesseurs ava ient é té les
suzerains temporels .

2 . P etite v il aine vi l le I l n
’

y a pas, j e crois , c inquante maisons en tou t.
M émo ire d e deaw voyages , p . 1 18 .

3 . M . Bouvalot, dans son é d i tion d es Cou tumes de F er / jette, a publié le
relevé des bourgeois en 1600. A cette d ate , F erre tte n’

en a que 43 ; le plus
gros bourg de la se igneurie , O l tingcn, en comp te 65 ; i l y a d es local ité s
comme K itfis et Bettlach qu i n’

en ont qu‘une douza ine ; Nied erlarg n
‘

en

marque que 4 . (Bouvalot, Cou tumes . p .

4 . Quiquerez , Notice histor ique s ur le châ tea u de M or imont. Revue

rl
’

A lsa ee , 1859 , p . 337 .
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resque c i té . Thann é ta i t u ne vi l l e a lor s d éj à b i en p lu s con s idérab l e
qu

’

Altkirch et sur tou t qu e Ferr ett e . Aus s i jou i s sai t - e l l e de c er ta in s
pr iv i l ège s que n e pos séda i ent pas d

’

ord ina ire les vi l l e s s e igneur i a l e s ,
tel que l e d ro i t de batt re monnai e , e t e l l e en u sai t encore au débu t
d u XVI I e s i èc l e . En 1697

,
e l l e comp tai t 430 fami l l e s ave c env iron

âme s Tand i s que le gros d e sa popu lat ion appart ena i t au
Sundgau ,

les hab i tant s du faubourgde Kattenbach é ta ient d éj à dan s
la Hau te -Alsace Son sor t

, p endant l e s gu erre s du XVI I
e s ièc l e

,
fut

semb lab l e à c e lu i d e la p lupar t de s e s voi s ine s . O ccupée une p remièr e
fo i s par les troup e s suédo i s e s en 1633,

repr i s e p lu s tard par le duc
Bernard de Saxe su r . l e s Lorra in s

,
e l l e fu t a s s i égé e et p i l lée une

tro i s i ème fo i s en 1654 , duran t l e s troub l e s de l a Frond e 3 .

La s e igneur i e de Thann s e partagea i t en d eux bai l l iage s , c e lu i de
Burnhaupten,

subd iv i sé l u i -même en d eux mair i e s
,
e t c e lu i de

Traubach qu i en ren fermai t quatr e . I l s comprenai ent en semb l e ,
avec l e s fi efs englobé s dan s l eur terr i toir e , une c inquantai ne env1
ron de vi l lage s , dont aucun ne mér i te une mention spéc ial e .

La s eigneur i e d e Belfort n
’avai t po in t fai t par t i e , pr im i t ivemen t ,

de l
’

Alsace , mai s d e la Franche - Comté . Ce n ’ e st que par su i te de
son tran sfer t de l a mai son de Montbé li ard à c e l l e de Ferrett e , pu i s ,
avec tou t l ’hér i tage de c e l l e - c i , aux Hab sbourgs , qu

’ el l e fut cons i
dérée dorénavant comme un prolongement natur e l des t erre s du
Sundgau . E l l e s e composai t d

’une sér i e de ba i l l iage s e t de peti te s
s e igneur i e s i ndépendante s , aggloméré e s peu à peu , par achat s ,
engagemen t s ou l i en s féodaux , entre les main s de l a mai son d

’

Au

tr i ch e .

Le ch e f- l i eu pol i t ique e t admin i s trati f en éta i t l e château d e
Belfor t su r l a Savoureu s e

,
au tour duque l s etai t formé , dès le

KIVe s i è c l e
,
une vi l l e a s se z insignifiante encore au XVI I

e s i è c l e
,
et

t err ib l emen t éprouvée d
’a i l l eur s pa r l e s s i ège s de 1634 , de 1636 e t

d e 1654 . Pour me s ervi r des propre s expr e s s ion s d
’

un voyageu r

qu i l a v i t en 1674
,
avant l e s grand s travaux entrepr i s par ordre de

Lou i s X IV
,
c ’ é ta i t u n sal e trou don t l e ch âteau n ’é ta i t qu

’un
nid à rats avec des rue s é tro i t e s

,
sal e s

,
111111 p ercé e s , des mai

son s mal fa i te s e t ob scure s
, en un mot , l a p l u s tr i st e e t la p l u s d ésa

gréable d emeu re du mond e ‘ Mai s dès 168 1
,
son aspec t ava i t

1 . La Grange . M émoire, fol . 309 .

2 . M art. Zei l ler, I tinera r i i eont iuua tio, p . 391 .

3. T sehamser, Anna les , t . I I , pa ss im .

4 . M . d
’

A ub igné , le frère de M “‘0 de M a intenon , é tait alors gouverneur de
Belfort , et notre auteur en a fait un assez amusant portra it . (M émoires de
d euæ voyages , p .
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changé , e t ave c s e s for t ifi ca t ion s nouvel l e s
,
e l l e é ta i t d evenue

une p lac e fort un e des c lefs de l ’Alsac e‘ I l n e s ’y
trouvai t c ep endan t en 1697 que 190mai son s e t 160 fam illes ,

avec

environ 700 âmes*, de p et i t e bourgeo i s i e pour l a p lupart . I l
fau t ajouter à c e ch i ffre d ’hab i tant s une garn i son d

’

ord inaire a s s ez
nombreu s e .

La seigneur i e de Bel for t s e d iv i sai t en p l us i eur s group e s terr i to
r i aux d i s t in c t s . Le p remi er é ta i t c e lu i de l a prévôté de Belfor t e t
d

’Angeot , subd iv i sé en c inq mair i e s , contenant en semb l e un e ving
ta ine de vi l lage s . Le second

,
au sud de Belf01 t

,
des d eux côté s de

l a Savoureu se
,
comprena i t la grand e 1Mair i e de l

’

Assise
,
ave c une

demi- douzain e de loc al i té s . Au nord - oue s t , le long des Vosge s , s e
trouvai t la s e igneuri e d e Ros emont , qu

’

on appe la p lu s tard le ba i l
l iage de Giromagny , r i ch e en mine s , exp lo i té e s ave c grand pro
fi t j u squ

’ à la guerre suédo i s e , e t repr i s e s , mai s ave c mo i n s de
suc c è s

,
dan s l a seconde mo i t ié du XVI I e s i èc l e . E l l e comp ta i t un e

trentain e de vi l lage s . Au sud—e s t , sur l e cou rs de l ’Allaine
,
nou s

rencontrons la s e igneur i e de Del l e , qui avai t pas sé suc c e s s ivement
de l ’abbaye d e Murbach aux Habsbourgs , aux Montbé l i ard ,

aux
Ferre tte

, pour reven ir à l a ma15 0n d ’

Au tr iche . La seu le local i té
un peu importante y é ta i t l a p eti te v i l l e d e Dell e (D a ttenr ied ) , qu i
joua un c er ta in rô l e au moyen âge dan s l e s confl i t s entre Bâl e , les
Bourgu ignon s et l e s dyna s te s de la Haute -Al sac e . Le ba i l l i age de
Dell e renfermai t une vingtai ne d e v i l lage s , r épar t i s entr e p lu s i eur s
mair i e s . On p eu t en outr e men tionner à c ett e p lac e un c erta i n
nombre de p e t i t s terr i to ire s qu i é ta i ent autre fo i s d an s une c er ta in e
dépendanc e d e la s e igneur i e de Del l e ; c e sont : la s e igneur i e de
Flor imont (Blumenberg) , à l

’

est de Del l e , ave c s ix vi l lage s ; c e l l e
de Montreux (IWüns terol) , au nord de Dell e

,
ave c une qu inza in e de

local i té s ; l e t err i to ire de Granvillars
,
entre De ll e et Montreux

,

qu i ne comptai t
'

que quatre v i l l age s3 .

La d ern ière des s e igneur i e s ayant fa i t part i e d e l
’hér i tage d es

Ferrette e s t c e l l e de Rougemont , au nord de l a prévôté d
’

Angeot ,

à l ’ es t de l a s e igneur i e d e Ros emont , au sud de c e l l e de Masevaux .

E l le t irai t son nom du château de Rougemont (Rotlcenbourg) , au p i ed

1 . M émoi res
, p. 218 . Voy . aussi la d escription d

’

l chtersheim , qu i s’accorde
assez av ec les impressions du touriste parisien . Topographie , I I , p . 51 .

2 . La Grange , M émoire , fol . 298 .

3. O n pourrait a jouter encore la seigneurie d e M ontjoie (F i -alzberg) , ma is
elle n ’a jamais fait partie , a vrai d ire , d u S undgau , é tant séparé e d e lu i par
les terres de Bâle et de Bourgogne , et elle n’ a é té réuni e que posté rieure
ment aux anc iennes possessions autrichiennes.
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duque l se groupa i t un i n s ignifiant vi l lage , et ne comp ta i t que s ix.

local i té s , dont l e s hab i tan t s é ta i ent trè s p auvre s , l eur S O I s tér i l e e t
sab lonneux ne por tant que du s e igl e e t de l

’ avo i n e
,
et l e urs pra ir i e s

n ’é tant encore au XVI I e Si è c l e que d es terr e s ar id e s e t couverte s
de gen ê t s e t fougère s

g3. S E IGNEUR IE S D E LA HAUT E —A LSACE

Le s terre s autr i ch i enne s que nou s a l lon s énumérer maintenan t
n ’ont pas l a même or igi n e que l e s pré céd en te s ; l e s une s ont appar
t enu aux Habsbourgs avant qu

’ i l s eu s s en t recu e i l l i l ’hér i tage des
M ontbéliard—Ferrette , l e s autre s n e l eur sont é chue s que p lu s tard .

1 . Se igneur ie d e L andser . C ette s e igneur i e s é tenda i t entre Bâ le
e t Mulhou s e , sur un sol qu i , as se z montu eux au sud

, en p la i ne p l us
au nord ,

é ta i t général emen t peu fer t i l e e t couver t au XVI I e s i è c l e
d e maigre s forê ts . E l l e é ta i t d ivi sée en d eux bai l l i age s , c e lu i du
Haut et c elu i du Bas- Land s er . Le château qu i lu i a donné son nom

s e trouvai t dan s l e bai l l i age supér i eu r , mai s i l fut d é tru i t de bonne
h eur e et la p e ti te v i l l e r édu i te au rangd

’

un vi l lage dès le KIVe s i èc l e .

I l n ’ en re s ta pas mo i n s l e s i ège du grand —ba i l l i de l a s e igneur ie. On

p eu t nommer comme local i té s p r inc ipal e s du Haut—Land s er , Blotz
he im

,
autre foi s entouré de mu ra i l l e s , e t qu i v i t l e t err ib l e ma ssacr e

des paysan s sundgov iens en 1633 ; Kemb s , sur l e s bord s du Rhin
,

e t l e p et i t v i l lage d e Hun ingue dont Lou i s X I V fi t une for t ere s s e en
1680. Dans l e bai l l iage i n fér i eu r s e trouvai en t le gros bourg de
Habsh e im , Rixhe im avec une command er i e de l ’O rdre T euton ique ,
O ttmar sh e im ave c une abbave d e femmes

,
c é l èbre par son égl i s e

romane ; la s e igneur i e comp ta i t en tou t une quaranta in e d e loca l i té s .

2 . Se igneur ie d e M a seva ux . Les terre s de l a se igneu ri e de Mase
vaux s i tu ée s dan s l a val lé e supé ri eu re de la Dol l er ,
appar tena i ent p r 1m 1t1vcment à l

’

abbave de c e nom , fondée au
V IH" s i è c l e dan s le s sol i tud e s d es Hau te s-Vosge s . Les comte s de
Ferret te

,
d evenu s avoué s du mona s tère

,
s
’

emparèrent peu à peu des
domain e s confié s à l eu r ga rd e ; quand les Habsbourgs l eur sucré
d êrent

, i l s continuè rent la m ême po l i t iqu e , et final ement i l ne re s ta
guè re que l a d îme aux dame s nob l e s de l

’abbaye . La pet i te commu

nau té de Masevaux
,
san s ê tre j amai s trè s importan te , ont pourtan t

1 . T al lon , Notes s u r l
’

a nc ienne seigneur ie de Rougemont . Revue d
’

A lsa ce,
1876 , p . 213—244 .
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par l e s terre s d e Murbach e t du M andat supér i e ur , au nord par l e
t err i to ire de C olmar .

La vi l l e d
’

Ensisheim
, que l e s Francai s qu i ne saven t pas

l ’al l emand
,
appe l l en t Anxé ‘ exi s ta i t d epu i s l e X I I I e s i è c l e .

E l l e ne fut j amai s trè s é tendue
,
n i t rè s popul eu s e “: mai s comme

c entre admin i s trat i f de l ’Alsac e au tr i ch i enne
,
el l e héb ergea i t dan s

s e s murs un as s ez grand nombre de fami l l e s nob l e s e t de fonc t ion
naires supér i eu rs , san s comp ter l e s v i s i teur s , l e s so l l i c i t eu rs , l e s
membre s des d i è t e s p rov inc ial e s e t l e s pr in c e s eux -mêmes ave c des
su i te s nombreuse s ". Au s s i p ré s enta i t - e l l e parfo i s un e an imat ion
cons idérab l e e t ses b eaux éd ifi c e s “

,
dont qu elque s -un s sub s i s ten t

encore
,
fai sa i en t l ’adnnrat10n d es popu lat ion s vo i s in e s . En d ehor s

d e son ence1nte fort ifiée
,
rec t ifi é e au KvI e s i è c l e d ’aprè s l e s cons e i l s

du c é l èbre ingéni eur s tra sbourgeo i s Specklin,
la v i l l e pos séda i t un

château trè s for t
,
e sp èc e de c i tad e l l e i so lé e , qu i n e pu t c epend ant

l a protéger d e tou s l e s malheurs
'

qu
’

elle eu t à sub ir p endant la lu tte
trentenaire

,
a lor s qu

’ e l l e fut pr i s e et repr i s e s uc c e s s ivemen t par l e s
Su édo i s l e s l mpér i aux l e s Françai s les VVe i

marieris (1637 ) e t l e s Lorrai n s (16385. La malh eureu s e c i té é ta i t à

peu prè s d é s erte en 1639 ; des tro i s c ent s ma i son s qu i se t rouva ien t
d ix an s auparavant d an s l

’ enc e in te de ses mur s ma intenant détru i t s
,

c ’ e st à p e i n e s i une trenta ine re s ta i ent d ebou t 5 , e t pou r toute l
’ année

l e s regi s tre s paro i s s i aux n e mentionnent qu
’un seu l bap tême . Aprè s

1648
,
on constru i s i t part i e l l ement la vi l l e sur un emp l ac ement

nouveau . Pour favor i s er c e mouvemen t autant que pour re sp ec ter
l e s trad i t ion s loca l e s

,
l e gouvernement frança i s y é tab l i t en 1657 l e

Cons e i l souvera in ; mai s en 1662
,
i l n ’y ava i t encore qu e quatre

vingt s bourgeo i s . Plu s tard ,
l a pa ix a idant , Ens i sh e im repr i t son

asp ec t agréab l e , e t ve rs 1680,
un voyageur affirmai t que les mai sons

y é ta i ent des p lu s jol i e s que j
’ aye vue s en All emagne ; l e s orne

1 . M émoires d e d euæ voyages , p . 65 . Ce n ’é ta it dé j à. pas si mal prononcer,
puisque encore au jourd ’

hu i les natifs du pay s prononcent a peu prés d e même

Enssé

2 . A u m il ieu du XVI ° 5 1ecle . au moment de sa plus grande prospé rité ,

Ensisheim comp ta it a pe ine 200 bou rgeois . V oy . pour d es d é tai ls l
‘

H i stoi re

d
’

Ens is/zeim de l ’abbé M ereklen, Colmar, 1840, 2 vol . in-8 .

3 . Quand l ’archiduc M ax imi l ien ouvri t les Etats en septemb re 1604 , i l

arriva avec 379 personnes et 349 chevaux , qu i purent tous ê tre logé s d ans la
v i l le . M ereklen, Ens isheim , I I , p . 94 .

4 . I l faut mentionner surtout le palais d e la R égence (Regimentsha uss )
terminé en 1535 , qu i est exécu té dans le p lus beau styl e d e la R ena issance ,
la grand e égl ise paroissiale , l ‘arsenal , constru it en 1600, et le Col lège d es
J é su ites , bâti en 1614 .

5 . M erchlen,
I I

, p . 1 10.
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ment s de p einture e t les colifichets got ique s y abond ent d edan s e t
d ehor s ‘ Ver s la fin du s i èc le

,
l a v i l l e compta i t d e nouveau

200mai sons ave c environ âme s 2
A la tê te de l ’ admini strat ion muni c ipal e se t rouva i t un ba i l l i

(s ta ttvogl ) nommé par le souvera i n ; c
’

é ta i t généra l ement un nob l e
e t parfo i s un membr e de l a C hambre d es Compt e s , supp léé , s

’ i l l e
voula i t , par un l i eu tenant de ba i l l i (untervogt) . A c ô té de lu i , fonc
t ionna it un prévôt égal ement nommé par l

’arch idu c
,

qu i d evai t d éfendre à la fo i s l e s dro i t s du pr i nc e e t l e s p r ivi l ège s
des bou rgeo i s . C ’

é ta i t l e j uge ord i na ire du l i eu . I l y avai t en outre

quatre c on s e i l l ers nob l e s et douz e cons e i l l er s p lébé i en s , fonc t ion
na ires pub l i c s pour l a p lupar t , qu i formaien t en semb l e l e sénat .
Nou s sommes i c i en p ré s enc e d

’une organ i sation mun ic ipal e toute

part i cu l i ère , dép endant ab so l ument du pouvo i r c entra l , et nou s
voy on s l e sp ec tac l e rare d

’une c i té s uppor tant san s murmurer l e s
i nconvéni ent s inhérent s à l ’ honneur d ’ être cap i ta l e e t ré s id enc e des
pouvo ir s pub l i c s .

I l y ava i t une vingta i n e de vi l lage s sur l e t err i toire du ba i l l iage
d

’

Ensishe im
,
en y comprenant l e s que lqu e s p et i t e s parc e l l e s ou

s e igneur i e s d é tachée s , qu i en dép enda i ent , à savo ir c e l l e s d
’

0bers

au sheim et de Namb sh e im du c ô té du Rhin
,
e t c e l l e de Ratt s tad t ,

au sud de la val lé e d e Munster , au p i ed d es Vo sge s ,

5 . Se igneur ie d
’

I ssen/æe im . Entre l e s t erre s ecc lé s ia s t ique s du
Mundat supér i eur e t de Murbach , l a s e igneur i e de Bol lw i l l er e t
le ba i l l iage d

’

Ensisheim
,
se trouva i t enc lavé e la p et i te s e igneur i e

d
’

I ssenhe im , ayant appar tenu autre fo i s à l
’ abbaye de Murbach .

Rodolphe de Hab sbourg l
’

échangea contre des t erre s s itué e s dan s
le s environ s de Luc erne ; e l l e n e comp ta i t que quatre vi l lage s .
C ’ e s t sur son t err i to ire qu i fut é tab l i , ver s la fin du XVI I e s i è c l e

,
l e

Cé l èbre couvent des Antoni tes de l a congrégat ion de Vi enn e .

6 . .S
'

e igneur ie d e Bollwi ller . La s e igneur i e de Bol lw i l l er ,
a in s i

nommée d
’aprè s l e château constru i t . auprè s d e l a p et i te v i l l e

qu i d i sparut au moyen âge et ne s ’ e st re formé e qu e de nos jour s ,
se trouvai t sur les confi ns du Mundat sup ér i eur , entre Ens i sh eim
e t l e Soultz d e la Haute -Alsac e . E l l e s e composa i t d

’une d emi dou
za ine de local i té s

,
dont le s p lu s importante s é ta i en t R éguisheim et

Feldkirch .

7 . Se igneur ie d e H olzlandsp erg. Cette s e igneur i e , t irai t son

1 . M émoires de d eux voyages , p . 65 .

2 . La Grange , M émoire , fol . 302 .
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nom d
’

un pu i s sant château constru i t sur l e ver san t mér id ional de
l a montagne , qu i domine l entrée de l a val lé e de Fech t ; el l e s

’

eten
dai t sur l e versant oppo sé , et sur l a p la in e , dan s la d i rec t ion de

Colmar . Pre squ e au s s i cons idérab l e qu e l e château de Hohkoenigs

bourg, l e Hohland sperg,
dont l e s d é fen se s ava i en t é té reman ié e s

par l
’un d e s e s pos s e s seur s , l e cé l èbre feldmaréchal impér i a l

L azare de Schwend i
,
é ta i t encore un e p lac e forte au d ébu t de la

guerre de T r ente Ans . C
’ e s t par surpr i s e , et non de v ive forc e , que

l e s Suédo i s r é us s i rent s ’ en emparer en 1633 ; i l s l e démante

lèrent e t d epu i s i l ne fut p l u s rebât i . De c ett e baron i e dép enda ient

p l u s i eur s r i ch e s vi l lage s e t m ême des vi l l ett e s ,
Kiensheim ,

.\lorschwi ller Sigo l sh e im ,
etc . Les s e igneu r s de Hoh

landsperg ava i ent en outr e des d ro i t s su r une par t i e de l a v i l l e impé
r i a l e de Turckhe im et sur le t i er s d e l a p et i t e v i l l e d

’

Amm ersw ihr ,

s i tuée un peu p l u s au nord .

8 . Seigneur ie d e Vi lle
'

. La s eigneur i e d e Villé
,

ou d
’

O r ten

bourg,
comme on l ’ app e la i t autrefo i s du nom d

’

un chât eau qu i s
’

y

trouvai t , oc cupa i t dans la val lé e de c e nom l
’ un des versant s de l a

montagne , l
’au tre forman t le C omte -Ban , domain e du Grand - Cha

p i tre d e Strasbourg. E l l e s ’é tenda i t d epui s la val lé e de l a Li epvre
j u squ

’à la val lé e de l a Bruch e , comprena i t Scherw i l l er , encore
s i tué dan s la p la ine d

’

Alsace ,
e t remonta i t vers l ’ e st

,
j u squ

’à
Bourg-Bruch e et Saa l e s . On y comp tai t en tou t une v ingta in e de
vi l lage s , souven t d éva sté s au XVI I e s i èc l e par des band e s de p i l
l ard s lorra in s

,
comme tou s l e s pays de pa s sage condu i sant du hau t

p l ateau oc c id en ta l en Alsac e .

9 . Seigneur ie d e H ohkoem
'

gsbourg. S ur le s confins m ême de la ;

Haute e t Bas se -Al sac e s ’ é l èven t j usqu
’

auj ou rd
’

hu i l e s ruin e s maj e s
tu eu se s du p lu s va ste des châteaux fort s que l e moyen âge a é tab l i s
sur la crê t e ou sur les p romonto i re s or i en taux des Vo sge s . On
ignore l

’

origin e du Hohkoenigsbourg. car c ’ e s t san s preuve s b i en
s ér i eu se s qu

’

on l ’attr ibue aux Hoh en s tau fen . Fi e f de Lorra i ne au
X IVe s i è c l e

,
la fortere s s e d ’

E tuphin,
c ’ es t sa dénominat ion fran

çaise , pa s s e p l u s tard aux Habsbourgs , qu i tou t en gardan t pou r
eux la su z era i ne té de c e tte imposante c i tad el l e , l a conc èd en t snces
sivement à d ifféren te s fami l le s . D iffic i l e à a t taque r sur son côn e

po i ntu , du cô té de l a p l a i ne , le Hohkoenigsbourg n
’ en fut pa s

mo in s
, pendan t la guerre de T ren te An s , pr i s e t i nc end ié pa r l e s

troupe s s uédo i s e s . I l n e fut pas réparé depu i s . Un seu l v i l lage ,
c e lu i d ’

O rsc l1w iller ,
dépenda i t d e l a s e igneu r i e .
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i mportant j u squ
’au jou r où e l l e fut ré trocédée à la mai son d ’

Au

tr i ch e .

S i tu é e su r un roc esca i*pé , sur l e s bord s même du Rhin
,
l a v ille

é ta i t é troi t e , et n
’ava i t qu

’une rue a s s ez large avec d e b e l le s mai
sons p e int e s et vi t ré e s à l

’

allemande Le château é ta i t un bâtim en t
extrêmement for t e t 'mass i f

,
où l

’

on vo i t une haute tour c arré e dont
les p i err e s sont ta i l lé e s enp o i nt e s de d i amant s L egl i s e é ta i t de
méd iocre grand eur , mai s pos sédai t un maî tr e - au te l , enr i ch i de
scu lp tur e s sur boi s for t dé l i c atement trava i l lé e s ; l ’ouvr i er a pri s
b eaucoup de soi n à ta i l l er l e s ch eveux et l a barb e de toute s l e s
figu re s qu i y sont , e t la statu e du Père Eternel qu i sor t à d em i d

’

un

nuage , b ien gued ronné ,
a sa barb e et s a ch evel ure b eaucoup plu s

amp l e s , p lu s éparp i l lée s et fr i sée s que c el l e s d e sain t Gervai s et

sain t P rothais
, p atrons de c ett e égl i s e Au m i l i eu de l a grand

’

ru e
s e trouva i t une tou r quarré e qu i s er t comme d e couver tur e à un
b eau pu i t s , où les fi l l e s d e joye sont condamné e s pou r pun i t ion à
t i rer de l ’ eau pou r l e pub l i c . Brisac é tant s i tué sur une hauteur

,

on juge b i en que c e pu i t s e s t extrêmement profond et que l a p e i ne
est a s s e z rude . I l s e trouve n éanmo i ns des so ldats au coeur t endre
e t p i toyab l e qu i souven t von t l e s soulager dans c e trava i l‘ D er

r ière l ’ égl i s e s
’

é tendaient des t e rras se s , d
’

où l
’

on découvre un
hor i zon d e d ix à douz e l i eu e s pre squ e à la La p lu s b el l e vue

du cô té d e l ’oc c id ent où l ’on d écouvr e du mid i au s ep t en tr ion
c ett e longue chaîn e de montagne s d e la Vange qu i l a i s s ent vo ir dans
l ’é lo ignement un terra in d iv ers ifié d e pra i r i e s , de vignob l e s et de
t erre s à b l ed

,
et par s em é d

’

un nombre i nfini d e ch âteaux , de v i l l e s
e t de vi l l age s , dont toute l

’

Alsace est remp l i e , c e qu i l a rend san s
contred i t un des p l u s beaux et des mei l l eur s pa 1s de l

’

Eur0pe
2

B r i sa c h ayant é té b loqué e t menac é d ’

un s i ège p endant la gu err e
de Ho l land e , l e gOuvernemerit royal fi t constru ir e , aprè s 1675 , une
sér i e d ’

ouvrage s nouveaux pour rend re l a v i l l e
,
d éj à s i forte de

natu re , à peu prè s imprenab l e . Quand le voyageur que nou s c i t ions
à 1 1ns tant y revin t pour la s econd e fo i s , ce n ’ é tai en t que bar
r ières ,

rave l i n s
,
corp s d e gard e , d em i - lune s e t au tre s ouvrage s d e

fort ific at ion s que l
’ eau du Rhin envi ronne de toute s par ls I l con

s id é ra i t avec é tonnement les m i l l iers —mas sons tra
vai l lant au revê tement des cou r t i ne s , jou rnal i ers remuant la terre

,

l
’

ouvrant ave c la p io ch e , l a por tant à la ho tte , l
’

enlevant dan s des
brouett e s e t des tombereaux e t tou t e c et te a c t ivi té incessante lu i

1 . M émoi res de d eaw voyages , p . 55 ,

2 . 57 .
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donna i t une idé e de c e tte mul t i tud e de p eup l e s qu i bât i rent autre
fo i s l e s p iramide s d

’

Egypte
‘

Dans une vi l l e au s s i re s s errée e t au s s i r emp l i e de soldat s (i l s
’ en

trouvai t à B r i sach en la magi s trature suprême d evai t s e
trouver peu à l

’ a i s e e t l e s bourgeo i s pac ifiqu e s au s s i . Quand M . l e

p ré s id en t du Cons e i l supé r i eur é ta i t ob l igé de t en ir s e s aud i en c e s
au bru i t de

’ vingt - c inq ou trente tambour s qu i batta i ent d evant s e s
fenê tre s pou r monter l a gard e on é ta i t vraimen t en dro i t de
trouver Thémis a s s ez mal logée au mi l i eu de l

’ horreur des armes
et d u bruyssement des tambour s de Mar s 2 C ’e s t l à c e qui amena
l e dép lac ement d

’une pa rt i e de l a popu la tion c iv i l e de B r i sach . La

p lupar t d es ouvr i er s qu i travai l la i en t aux for tific ation s campa i ent
su r une île du fl euve , s i tu é e ver s la r ive a l sac i enne , dan s des hu tte s
et des baraque s qu

’

on appelai t iron iquement la Vi l l e - d e-Pai l l e . Cette
î l e

,
traver sé e par l a grand e route qu i condu i sa i t au pont , é ta i t cou

vert e de ronc e s et de bu i s sons
,
entremê lé s d e que lque s grand s

ch êne s . Le ro i donna ordre de ra s er c e s ta i l l i s , e t d
’

y con s tru i re une
c i té nouve l l e , a s suran t de notab l e s pr iv i l ège s à c eux qu i vi endra i ent
s ’y fixer . Le Consei l supér i eur y fut tran s féré par arrê t du
18 j u in 1681 , et sa r é s idenc e fu tur e fut bap t i sée Vi l l e—Neuve -de
Sa in t -Lou i s . A c ô té du nouveau pala i s de j u st i c e s

’

éleva une égl i s e
’

p la cé e sou s le vocab l e d e Saint -Lou i s ; la p lupar t des magi s trat s , l e
d ire c teur de la fond er i e royale , un couvent de moin e s augu sti n s s

’y
é tab l irent . Le sol é ta i t spongi eux , les cave s mal é tanche s , mai s on
y jou i s sa i t de b eaux jard in s . Dè s 1681 , l e camp d e ba1*raque s et de
pa i l l e é ta i t d evenu une v i l l e de p i erre et d e b r ique , fort agréab l e ,
ayan t d es rue s t i ré e s à l a l igne , de jo l i e s mai son s e t une a s s ez b e l l e
égl i s e , l e tout b i en fermé d

’une bonne mura i l l e e t environné d ’

un

bras du Rhin 3

La vi l l e de Sa int—Lou i s—Br i s ach semb la i t donc en vo i e de pros
p érité , quand l e tra i té de Ryswi ck n

’

impOsa pas s eu lement à
Loui s X IV la ré troc e s s ion de l a for tere s s e de Br i sach à la mai son
d

’

Au tr iche
,
mai s s t ipu la en outre la d émo l i t ion de l a c i té nouve l le .

A la grand e d é so lat ion des hab i tant s d e Sain t -Lou i s , dont p lu s i eu rs
moururent de douleur , nou s d it-on,

à l ’ id ée de d evo ir qu i tt er l eur s
d emeures , l a v i l l e fut ras ée , et , peu d

’anné e s p lu s tard ,
i l n'en

res ta i t p lu s que que lque s pan s de murs , re couve rt s de bu i s sons , de
ronce s et d ’

herbages

M émoires d e d euæ voyages , p . 50.

I bid . , p . 54 .

1

2

3 . I bid . , p . 51 .

4 . I chtérsheim,
Topographie , I I , p. 78—79.
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C ’e s t a lor s que l e gouvernement françai s , craignant à son tour d e
vo ir un d ébarqu ement sub i t S

’

Op érer , sou s la prot ec t ion des canons
de B r i sach , sur l a r ive gauche du Rhin , et trouvant En s i sh eim ,

Co lmar e t Sch le s tad t trop é loigné s du fl euve pour en d é fendre l e s
approche s , ordonna de con stru ire dan s son vo i s inage imméd i at , sur

un terra i n p la t et ca i l louteux , r ecouvert d ’une maigr e végé tat ion
fore st i ère

,
une p lac e for te nouve l l e , à laqu el l e on donna le nom de

Neu f- Br i sach . I l ach eta au pr i nc e de Montb é l iard l e vi l lage deWo l f
gantzen qu i oc cupa i t l

’ emp l ac ement c ho i s i ; pour amener l e s ma
tér iaux d e con struct ion

,
i l fi t creu s er d epu i s Rouff

’ach e t Gu ebw i l l er
un canal qu

’

alimentèreht l e s eaux d ér ivée s de l a T hu r ,
d e l a Lauch

et de l ’ l l l
,
et dès 1699

,
l
’

octogone régu l i er de l a for tere s s e
,
coupé

par d eux rue s monotone s , entre cro i sé e s , s
’

é l eva i t hor s de terre ,
flanqué du fort Mor t i er

,
comme pos t e avanc é .

L a vi l l e de Br i sach pos séda i t sur l e t err i toire a l sac i en l e v i l lage
de Bi e sh e im

,
engagé par l a mai son d

’

Au triche , et dont el l e r es ta

propr i é ta ire ju squ
’au mi l i eu du KV I I I e s i èc l e .

8 5 . PR INC IPALE S .\ I U T AT I ONS D E S S E IGNEUR IE S A U T R I CH I ExNE S

A U xvne
S IEC LE

Une bonne part i e d es t err i to i re s que nou s venon s d enumérer ,

tou t en appar t enan t à l a mai son d
’

Au triche au XV I I" s i èc l e , ne con
tribuaient gu ère à gro s s ir s e s r evenu s . car i l s é ta i en t engagé s ,
que lqu e s—un s d epu i s p lu s d

’

un S i èc l e a d ivers s e igneur s , so i t comme
récomp en se s pour d es s ervi c e s qu on n ’avai t pu imméd i a t ement

payer en argent , so i t comme garanti e s de sommes con s idérab l e s ,
qu

’ i l s n ’au ra i ent pas prê tée s san s doute contre une s imp l e recon
nai s sanc e pr inc i èr e ou le r eçu d u souverai n .

La p lupar t des t e rre s engagé es au XVI
e
s1ec le l ’ava i ent été à

d eux p ersonnage s , égal emen t u ti l e s aux Habsbourgs , à savo ir à

Lazare de Schwend i , le cé lèbre homme de guerre , l
’adversa ire des

O ttoman s ,
e t à N ico la s de Bo l lw i l l er (ou de P ollwe i l comme on

d i sa i t a lors de pré férenc e ) , zznter i and cogt ou l i eu tenan t d u grand
ba i l l i pou r l a H aute-Alsac e . On ava i t pu en fa i re en toute sé cu r i té
des d é t en teur s des t erre s patr i monia l e s de la ma i son d

’

Au triche .

D ’ au tre s domaine s ava i en t é té engagé s a l a fami l l e d es Fugger , à

c es r i c h i s s imes banqu i ers d
’

Augsbourg,
s i u t i l e s eux au s s i , 51

Cha rl e s -Quint e t à s e s suc c e s s eur s , e t qu i ava i en t e té cré é s comte s
d u S a int-Empi re pou r l e s s ervi c e s d éja rendu s et pou r c eux qu

’

on
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m ’ expr imer a in s i ? Les longue s quere l l e s d e la Frond e fac i l i t èren t
les arrangement s fu tu r s à l eur égard ; les un s mourur ent , l e s
autre s p r irent pat i enc e en p rofi tant , durant que lque s année s encor e ,
de r evenu s qu

’ i l s savai ent préc a ire s , et quand ,
en 1659

,
l a paix de s

Pyrénée s r end i t enfin l e calme à l ’Europ e , l e j eune monarqu e
l iqu ida , comme nou s l

’ avon s vu
,
l e s conquête s autr i ch i enne s ave c

une généro s i té toute royal e , en donnant à son pr i n c ipal min i stre la
maj eure par t i e d es s e igneur i e s de l a Haute -Al sac e et du Sundgau ,

Ferre tt e
,
Altkirch , T hann , Bel for t , I s s enh eim et Belle ; le fi l s d e

T aupad e l é ta i t dédommagé par le mod e st e fie f d e Blotzh eim ; M . de

Re i nach
, gend re de S chœnebeck , garda i t C ernay e t y j oigna it R ou

gemont‘. Land s er r e stai t aux Herxvar t et Bol lw i l l er aux Ros en . La
se igneu ri e de Hohlandsperg,

âprement d isputé e p end ant trente an s
entre un e l igne col la téral e des Schw end i et l e baron de Leyen,

fu t

adjugée par l e Con s e i l souvera in à la p remi ère . Mai s aprè s 1680,

Lou i s X I V , qu i ne vou la i t p lu s d e feudata ire s é tranger s en Al sac e ,
la r ep r i t e t la donna au baron d e Montc lar

,
commandant m i l i ta ire de

l a provinc e , auqu el su c c éda en 1690 son gendre , le marqu i s d e
R ebé . La se igneu r i e de Masevaux pa s sa d es Ros en à un autre
offi c i er généra l , le comte d e R o ttembourg; c e l l e de Villé fut octroyé e
à un br igad i er des a rmé e s du roi

,

“M . de Zu rlauben,
Sui s s e d ’

or igin e ,
qu i ob t in t pour e l l e de l a faveur royal e le t i tre de baronn i e , pu i s d e
comté ’ .

Quelque fo i s les s ervi c e s rendu s à la couronne ont été récompen

sé s au tremen t encor e et d
’un e façon qu i nou s paraî t b i en s ingul i ère

aujou rd ’hu i . Ce n e sont pas Seu lement des t erre s e t des r evenu s
fonc i er s que con fèr e le ro i

,
mai s d es émo lumen t s en argen t ou en

natu re
,
attach é s à l ’ exerc i c e de c erta ine s c harge s , que l e s t i tu la ire s

é ta i en t ab so lum ent empê ch é s de r emp l i r , en ra i son m ême d ’au tre s
fonc t ion s pub l iqu e s . C ’ e s t a in s i que nou s voyon s en août 1697 le
con se i l l er d ’

E ta t Franço i s D esmad rys ,
int endant de Fland re , res i

d an t à Dunkerqu e , se fa i re confirmer son Offic e de ba i l l i d ’

En

sishe im
,
re çu , en h é r i tage patern el 3 , par l e t tre s patente s du 2 1 jan

v i er 1668 . I l po s séda i t égal ement , en ver tu de l e ttre s patente s du
16 mai 16 74 ,

l ’offic e de prévô t royal de li avsersberg,
ob t enu pou r

cette question. tVoy .M eyern, Eæeeu tions-A c ta , p . 1 16 , 230, On décida
le pa iement d ’

ind emnité s qu i ne furen t réglées en partie qu
’au X V I I I e sièc le .

1 . La se igneu ri e d e Rougemont fut donné e , en 1696 , au marqu i s d
’

H uxelles,

command ant d e la prov ince .

2 . O rdonna nces d
’

A lsa ce , I , p . 208 .

3. M .

‘

D esmad ry s pè re en ava i t é té investi en 1656 pour le ré compenser
d
'avoir conse rvé Phi l ipsbourg au roi durant les troubles d e la F ronde .
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servi c e s rendu s au S i ege d e Grave . C er ta inemen t c e haut fonc tion
naire , trè s occup é à Dunkerque , ne metta i t j amai s , ou d u mo in s for t
rarement , l e p i ed à En s i sh e im ou à Kayser sberg,

mai s i l se subst i

tuai t un l i eu tenan t que lconque , mod e stement salar ié , et l e re s te des
trai tements offic i e l s lu i const i tua i t une p en s ion , en même temp s que
sa charge lu i donnai t un e infl u enc e loca l e , natu re l l ement emp loyé e
avec z è l e au s ervi c e du roi ‘

On ap erçoi t m i eux , en réun i s san t a in s i l e s fa i t s analogue s , l e s
vi sé e s po l i t iqu e s du gouvern ement nouveau , e t sa mani ère de pro
céd er pour l e s atte i ndre . I l veut évid emment é l im iner en dou c eu r
des terr i toi re s un p eu con s idérab l e s le s v i e i l l e s fam i l l e s de nob l e s s e
al l emand e

,
et l e s y remp l ac er soi t par de la p et i te nob l e s s e a l sa

c i enne , mo in s influen te , et ch e z laque l l e on r en contre déj à d es s en
timents p lu s françai s , so i t , de pr é férenc e , p ar une e sp èc e de nobl e s s e
m i l i ta ire

,
d

’

or igi ne françai s e et d
’au tan t p l u s dévou ée au nouve l

ordre des c hose s que ses i ntérê t s p ersonnel s y sont engagé s p l u s
avant ? .

1 . O rdonnances d
’

A lsa ce, I , p . 262 . Les revenus d e ces d eux charges
é taient estimé s , par l ’éd i t même à. livres environ .

2 . U ne seule d es seigneuries au trichiennes , ce lle d e Hohkoenigsbou rg,

échappe au X VI I“ siècle a ce tte mutation générale le roi en é carte les
F ugger, mais la rend aux S ickingen , fami lle noble du Palatinat, également
possessionné e d ans la Basse—A lsace . T outefois , i l ne faut pas oub lier que ce

territoire , riche en forêts , ne compta it qu ’un château en ruines et un seul
vi l lage . D

’ai lleurs d és la première moi tié du X VI I I ° siècle , la seigneurie
suivait le sort commun e t d é sormai s connue sous le nom moins imposant d e
seigneurie d ’

O rsehwil ler, el le passait aux ma ins d
‘

un repré sent ant d irect
de l

’autori té royale , M . de Boug, premi er pré sid ent d u Conse il souverain
d
’
A lsace .
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L ’ É v éché d e S trasbourg

Les pri nc e s —évêque s d e Stra sbourg, landgrave s de l
’

Alsac e infé

rieure ,
é tai en t aprè s l e s Habsbourgs , l e s p lu s r i ch e s dvnastes de l a

provinc e , encor e b i en que l eur pu i s sanc e po l i t iqu e ne pû t pas se

mesurer avec c el l e de nombreux autre s pr i nc e s ec c lé s i a st ique s du
Sain t-Emp ire romain . Aus s i longt emp s que des arch iduc s d

’

Autr iche

oc cup èrent l e 5 1ege ép i scopal , d e 1607 à 1662
,
l e s revenu s de

l eu r terr i to ire augmentèren t dan s des propor t ion
’s notab l e s

,
1 1n

flu en c e d e l eur mai son . Mai s l ’ ab senc e d ’

un c entre admin i s trat i f
i mpor tant , l a d i sper s ion de l eur s domaine s , l

’ab senc e au s s i d ’hommes
d

’

E tat de val eur , emp êchèrent , p endan t pre squ e tou te la durée du
XVI I e s i è c l e l e s évêque s de Stra sbourg de jou er le rô l e pol i t ique
auqu e l l

’

é tendu e de l eur t err i toi r e et les p ré t ent ion s d e l eurs pré
décesseurs du moven âge s emb la i en t les appe l er
Le ti tre de l andgrave s de l

’

Alsace i n fér i eure
,
auque l l e s évêque s

pré tenda i ent depu i s 1359 , date d e l ’achat par l
’

évêqu e J ean d e

Li ch tenb erg,
d

’un e par t i e des domaine s du l andgravi a t aux t i tu laire s
d

’a lor s , l e s comte s d
’

O ettingen,
l eur ava i t é té offic i e l l emen t confi rmé

par l
’ emp ereur Wence s la s en 1384 , avec l a po s s e s s ion des t erres

dépendan t: de l a charge de l andgrave , l e squ e l l e s se rédu i sa i ent d ’a i l
l eu rs 51 E rs te in et au château deWerd e . Mai s au XVI I e s i èc l e

,
au cune

autor i té réel l e , aucune fonc tion n i jud i c i a i re n i admin i s trat ive n e
corre sponda i t p lu s à c e t i tre , s i ce n

’ e st l e d ro i t de pré s id er (ou de
fa ire pré s id er au 110 111 de l ’ évêqu e ) l e s as s emb lée s ou d i è te s d e la
Bas s e—Alsac e .

Dan s la premi ère mo i t ié d u moy en âge , po l i t ique des
évêqu e s de Stra sbou rg repo sa i t , en bonne part i e , sur l a pos s e s s ion
d

’une plac e au s s i forte que l eu r vi l l e ép i scopa le . Depu i s la l utt e
entre le pat ri c iat u rba in et l ’ évêque Gauth i er de Gerold seck
c e t appu i l eu r fa i sa i t dé fau t ; ils ava i en t p e rdu b i en p l u s enco re au
XV I" s i èc le

, par le d éveloppement , d an s l eu r d ioc è s e , de l a ré forme
re l igi eu s e , l aquel l e envah i t j u squ

’à l eu r domaine pr in c i er et aura i t

pu l e conquéri r san s l
’

énergique appu i des Habsbourgs et des duc s
de Lorra i ne . C ’ e s t san s dou te l e vo i s inage de ce d erni er a l l ié qu i ,
part i e l l emen t au mo i n s , l e s dé termina a tram por tc r non s eul emen t
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é ta i t , d epu i s la guerre d es É vêque s , une plac e for te d
’une certa ine

importanc e , formant un p en t
‘agone régul i er sur l e s bord s d e l ’ l l l

e l l e fut l e c entre des forc es suédo i s e s en Al sac e d epu i s la p r i s e de
l a vi l l e par Horn , en 1632 , j u squ

’au moment où e l l e s la démante

lèrent en l ’ évacuant Le ba i l l iage compr ena i t en ou tre que lque s
au tre s vi l l e tte s , entourée s de murs à mo i t ié ru iné s Dambach

, d evant
l eque l l e dauph in Lou i s v in t échou er , en 1445 ,

ave c se s band e s
d

’

Armagnacs ,
Epfig,

Rhinau
,
etc . Plu s prè s encore du Rhin , sur

l e s t erra in s ca i l louteux et s tér i l e s du Ried
,
le ba i l l i age de 1Wa rckols

be im é ta i t l e p l u s pauvre e t l e moi n s p eup lé de tou s .

A ce s s ep t ba i l l iage
‘s s ep t en tr ionaux on pourra i t en ajou ter un

hu it1eme
,
c e lu i de R e ic/zs /zofien, qui tout en appar tenant géographi

quement à l
’

Alsace ,
re l eva i t féodal ement d es duc s de Lorra in e .

Donné en fief par c eux- c i aux évêque s dès
“ l eX I I I e s i è c l e , i l ava i t é té

conc édé par eux aux comte s de Deux—Ponts . Mai s aprè s l
’ ext in ct ion

de la fami ll e comtal e en 1570, l
’

évê ché l ’ava i t rep r i s pour l a duré e
de prè s d

’

un s i è c l e
,
j u squ

’à c e qu
’ en 1664 Françoi s- Egon de Furs

tembergré trocédât se s droi t s au duc de Lorra in e .

En dehor s d e l eu rs domain e s de la Ba s s e—Al sac e , les évêque s pos
sédaient comme s eigneurs tempore l s", dan s l a Hau te -Al sac e , l e s
ba i l l iage s du Mundat supér i eu r , d é taché s de trè s bonne heure de l a

jur id i c t ion des comte s royaux , e t donné s , a in s i que l e nom l ’ i n
d ique , comme terre s afi

’

ranchies (emuni tas
,
mund a tzun) au si ège

ép i s copa l de Strasbourg. Le che f- l i e u admini strat i f de c e t err i to ire ,
s i tué entre les Vosge s e t l e Sundgau ,

é ta i t Rou ffach
,
v i l l e

be l l e e t grand e , avec d
’

é légantes mai son s 2 où d eva i t ré s ider
comme repré sentan t de l

’

évêqu e , un d es chano i ne s du Grand -Cha

p i tre , souvent ab s ent lu i —même e t supp léé par un grand - ba i l l i . Les
t erre s du Mundat supér i eu r ,

comprenant 1 7 vi l lage s , s e subdivi

sa ient en tro i s ba i l l iage s , c e l u i de R on/fuck ,
c elu i de Sou ltz , avec la

p e ti te vi l l e d e c e nom“
,
e t c elu i d ’

E e u is/ze im ,
le p l u s i ns ignifiant des

t ro i s . Quelque s fami l l e s nob l e s , va s sa l e s de l
’

évê ché , l e s Schauen
bou rg, l e s \Valdner de F reund ste in,

etc . , y po s séda i ent d ivers
au tre s v i l lage s .
L

’

évêché de S trasbou rg eut énormémen t à sou ffri r d uran t la
gu erre de T ren te Ans , comme tou te s les terre s de l a Ba s se -Al sac e
l i eux de pa s sage s continu e l s pou r tou te s l e s armé e s .

. I l ava i t é té

1 . A u spiritue l le M unda t supé rieur releva it de l
’

évêché de Bâle .

2 . I chte rshe im ,
I I

, p . 27 . En 1697 , i l y ava it 350 ma isons
avec une popula tion de ames. La Grange , M émoire , fol . 308 .

3 . En 1697 , elle compta it 200maisons avec aimes . La Grange , fol . 306 .
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grevé déj à d e lourd e s contr ibu tion s par s e s évêque s eux-mêmes

pour dé fendre la cau s e ca thol ique
'
; i l l e fu t davantage encore quand

l e tr iomphe de Gustave -Adolphe semb l a l ivrer aux Sué do i s e t à
leurs a l l ié s la provinc e tout ent i ère , e t que l

’ exi s tenc e même du
terr i to ire ép i s copal fut mi s e en que st ion . Un E ta t d e l ’

évêché
,
non

daté , mai s qu i do i t se rappor ter envi ron à l
’anné e 1639

,
en énu -Ï

mère l e s ba i l l iage s avec d es annota tion s d é solée s . Le bai l l i age du
Kochersberg est dé tenu par l a

'vi l l e de S tra sbourg à t i tre de dona
tion suédoi se; i l en e st de même pour l e ba i l l iage de l a “’

antzènaù .

Le ba i l l iage de Rei ch shoffen a é té mi s en c endre s par l e s—S uédo i s . Le
ba i l l iage de Dach ste in e s t u surpé p ré s entemen t par l e rh ingrave ;
l e ba i l l iage de Ben fe ld par l a couronne de Suède ; c e lu i de Schir
meck par l e s h ér i t i ers du s i e ur S chuwa liski ; c e lu i de Marcko l sh eim

par que lqu
’un des haut s offi c i ers de feu Bernard de Weimar à

B ri sach ; outre -Rhin l e bai l l iage d
’

Ettenheim e s t dé tenu par l é
s i eur S tre ifi’ en donat ion suédo i s e , e t l e ba i l l i age d

’

O berk irch a é té
pr i s par l e commandant suédoi s de Benfeld ; Ro

”uffach e s t entre l e s
main s du gouverneu r frança i s de Co lmar ; l a -vi l l e de Soult z e s t
dé tenue par l e général d e Ro s en à t i tre de don fa it

‘

.par l a couronne .

de Su èd e‘ On vo i t qu
’ i l n e r e s te r i en ou à peu prè s r i en de tou te s

le s terre s s i nombreu se s de l ’ évê ché , à la d i spo s i t ion du po s s e s s eur
légi t ime . Le s i ège même du gouvernement , Saverne , é ta i t oc cupé
par l esFrança i s e t une frac t ion de l a Régenc e avai t dû émigrer a
Oberki rc h pour admini s trer l e s bai l l i age s transrhénans , mai s , à vra i
d ire , i l n

’y ava i t p lu s d e gouvernement pos s ib l e nu l l e part e t l e s
conse i l l ers , re ti ré s à Ob erkirch , comme ceux r e s té s Savern e,
n

’

exercaieht p lu s aucune autor i té enAl sac e . Fina lement
,
c e s d ern i er s

abandonnèren t l eur post e , quand on voulu t l e s contra indre à prê t er
hommage au roi3 .

L ’admini strat ion du terr i toi re dans la p rem i ere moi t1e du

XVI l"
’

5 1ecle
,
fut rarement exerc é e par l e s t i tu la i re s du s i ège d e

1 . Pour l ’année 1630, les comptes du la nd tsc/crei bcr Charl es Nierlin
(ange/când te Contr i bu tion su U nd er-ha i t der ca tholisc / icn Liga )

,

marquent
un total d e florins ; pour les contri bu tions de guerre de 1 632

florins . D ès 1631 , les exstauees d é passent les d eux tiers des sommes
a encaisser, ce qu i montre combien les ressources de la popu lation sont dé j à
épu isées . G .

2 . A .B . A . G . 198 .

3 . Le ttre de l evéque Léopold Gu illaume , daté e de Vienne , le 21 avril 1638 ,
ordonnant le transfert à O berkirch , A .B . A . G . 430. D ans ce dossier se

trouve aussi un rapport de la sec tion d
‘

Oberkireh au pré lat ; exposan t les
inconvénients multiples d e la mesu re ad0pte

‘

3e . Le seu l baron Christophe d e
Wangen resta .à. S averne et y_

mouru t en 1645, misero hoc belli tempore
unice b ic relictus. (Revue d

’

A lsa ce, p ,
b ‘ u—n \ u
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Strasbourg eux -mêmes . Le card inal Charl e s de Lorrain e e t p lu s
en core l e s d eux arch iduc s

,
s e s s u cc e s seur s

,
n

’

occupaient pas sou

vent l e château de Sav ern e
,
e t p lu s tard encore , sou s l e s d eux

F urstemberg, l
’ab s enc e de l ’évêque fut pr e squ e cont inue l l e , mot ivée

so i t par l e s embarra s des campagne s en Al sac e so i t par l e tr i s te
é ta t de l a ré s id enc e pr i nc i ère , soit enfin par l e s n éc e s s i té s de l a pol i
t ique , qu i condu i sa i ent l e pré la t à l a cour du monarqu e , ou l

’ em
p loya i ent à des négoc iat ion s d ip lomat ique s . En fa i t , l

’admin i s trat ion
sécu l i èr e (et c

’ e st de c e l l e- l à s eu l e que nou s avon s à parler ic i ) repo
sai t entre l e s main s d e la Régenc e é tab l i e à Saverne , sou s la sur

veillance d
’

un admin istra teur général , qu i é ta i t général ement l e
grand -doyen du Chap i tre . Le Cons e i l de Régenc e d evai t à la fo i s
surve i l l er et contrôl e r l ’admin i s trat ion c ivi l e , et former une j ur id i c
t ion interméd i a ire entre les j u st i c e s loc al e s e t l e tr ibunal suprême
de l

’

Emp ire ; i l j ugea i t éga lemen t l e s conte stat ion s entre l
’

évêqu e
e t s e s va s saux e t l e s querel l e s des vas saux entre eux . Le pr iv i l ège
d e non evoc ando

,
c ’e s t -à-d ire l e dro i t de j uger exc lu s ivement l eur s

suj e ts
,
oc troyé aux évêque s dès l e s i è c l e par l

’ emp ereur
Char les IV

,
avai t encore

’

été é t endu par l
’ empereur Maximi l i en I l

en 1570. Le Cons e i l s ’app e la i t , en tant que cour de j u st i c e, l a Chan
celler ie (Ka nsle i ) , en tant que corp s admin i s trat i f, l a Régenc e

(R egierung) . I l eu t un e organ i sat ion p l u s développé e à la su i te d
’

un

éd i t de l ’évêque J ean de M anderscheid t
,
du 22 août 1578

, qu i régl a
minuti eu semen t la march e de s e s d é l ibération s . Comme corps j ud i
c ia ire ,

l a Régen c e d eva i t t en i r dorénavan t quatre s e s s ion s régu

lières par an ; le nombre des con se i l l er s é ta i t fixé à hu i t , l e s uns à

po s t e fixe ou ord i na ire s
,
l e s autre s en servi c e extraord i na ire et non

t enu s à ré s id enc e . L ’admin i strateur général , l e S ta ttha lter , l e s pré
sidait , et un greffier t ena i t note d e l eur s arrê t s . Un tra i tement fixe
é ta i t attaché dorénavant à tou te s c e s fonct ion s‘.

En 16 17 , l
’

évêqu e Léopold adjo ignai t à c e p er sonnel , à t i tre de
min i s tère pub l i c permanent , un procureur fi s ca l , qu i fut au s s i
chargé de d ir iger l a proc édure c ivi l e et cr im ine l l e des tribunaux
in fér i eur s,de ve i l l er à ce qu

’

on app l iquât partout la const i tut ion de
Charl e s -Quint la Ca roline , d

’ empêch er qu
’aucune exécu tion cap i

ta l e eû t l i eu à l avenir avan t que l
’

évêqu e en eû t donn é l
’au tor i s ation .

Léopold
-Gui l laume à son tou r , en 1658 ,

at tacha un au tre mini s tère pu

1 . Le pré sid ent toucha it 2 ,000tlorins, 100rézaux de froment , 100 rézaux de

seigle , 360 ré zaux d
‘avoine , 15 foudres de vin ; chacun des consei l l ers resi

d ents , 200 fl orins, 40 rézaux de céréales , 60 mesures de vin. En outre , i ls
touchaient les ép ices des procès jugés .
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teur
,
d e tro i s con se i l l er s

,
dont l ’un por ta i t l e t i tre de

'

rec eveur gé
néral de l ’évê ché , d

’

un greffi er et d
’

un c ommi s greffier . Tou s c e s
offi c e s é ta i en t pr im i t ivement à l a nomination de l

’

évêqu e . Mai s dé
sireux d

’

é te indre que lque s -une s des d ette s qu i p e sa i ent sur s e s
domain e s , Gui l laume Egon , im i tant son p rote c teur ,

et avec son

approbat ion , d é c ida d
’ i n trodu ire la vénal i té des offi c e s

, par éd i t du
30mars 1693. C eux qu i l e s dé tena i ent durent financ er pour en res

ter t i tu laire s ou c éd er l a p l ac e à d
’autre s . C ette premi ère opé rat ion

lu i ayant donné d e b eaux bénéfi c e s
,
l ’évêque sol l i c i ta e t ob t in t un

nouve l arrê té du Con s e i l d ’

E tat
,
en date du 23 ma rs 1694

, qu i

changea i t égal emen t en offic e s vénaux toute s l e s charge s d e prévôt s
de vi l lage , re c eveurs

, procur eu r s fi s caux d e ba i l l iage s , tant de
l ’ évêch é que du Grand -Chap i tre . Le tré sor i er général , M & Aub er t ,
é ta i t chargé de procéd er à la vent e aux enchère s de c e s offi c e s au

p l u s offrant et l e s acquéreur s n e pourra i ent être révoqué s doréna
vant de l eurs charge s , s i c e n

’ e s t pour malver sat ion b i en et dûmen t
cons tatée
Grâc e à 1 étendue des terre s d e l evêché , l e s r evenu s en é ta i ent
a s s ez con s idérab l e s en temp s de pa ix ; i l s cons i s ta i en t pour une
bonn e par t en r ed evanc e s en nature , qu i é ta i en t , so i t emmaga s inée s

pour les t emp s de d i s e tte , so i t m i s e s en vent e au profi t du fis c ,
so i t

con sommé e s sur p l ac e , tant par l e s fonc tionna ire s de tout ordre ,
dont el l e s con s t i tu a i en t l e p r in c ipal sala ire , q ue par l e s garni son s
des p lac e s ép i s copal e s . Mai s quand l a guerre éc lata i t , quand l e s
campagne s é ta i en t p i l lé e s par l e s par t i s ennemi s , e t que l a d i s e tte
régnai t partou t , l a d iffé renc e d e l a s i tua t ion budgé ta ire s e fa i sa i t
d

’autant p l u s duremen t s ent ir que l a popu lat ion du terr i to ire é ta i t

presqu e exc lu s ivemen t agr i co l e e t rural e . Une e s t imat ion offic i e l l e
des revenu s ép i s copaux , antér i e u re à l a guerre de T rente An s , en

por te l
’ensemb l e

,
aprè s payement de tou te s l e s charge s ord i na ire s

et extraord ina ire s
,
a i n s i qu

’aprè s déduc t ion des i n térê t s de l a d ette

pub l iqu e , à flor ins en argent , à 600 foudre s de vin , à
1 720 rézaux de froment

,
à rézaux de s e igl e , à rézaux

d orge et à rézaux d
’avo in e”.

Onp eu t d ire que la gu erre trentena i re appauvr i t de p l u s de moi

t 1e l e s suc c e s s eu r s de sa in t Arbogas t sur l e s i ège de Stra sbourg. En

effet , c inq an s aprè s l a pa ix de Muns ter , en 1653 , l e s revenu s d e

D ag. F ischer, Le Consei l de Régence de l
’

É véche
'

d e S tra sbourg, Revue

d
’

A lsa ce
, 1865 , p . 29 , 49 , 124 .

2 . D ag. F ischer, Recherches su r les revenus de l
’

Ecfiehé de S tra sbourg.

Revue d
’

A lsa ce , 1875 , p . 263.
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l evêché sont ind iqué s de la façon su ivante flor i n s en

argent , 2 74 foudre s de vin ,
99 1 ré zaux de froment , rézaux de

s eigl e , rézaux d
’

orge , e t rézaux d
’

avoine‘. Le ch iffre
d e l a d ett e é ta i t pr e squ e é crasant quand on le

’

compare à c e lu i des
rec ette s . E l l e é ta i t évaluée , vers 1665 ,

à flor i n s 2

La s i tuat ion s ’ e s t d éj à notab l ement amé l ioré e qu inz e an s p l u s
tard

,
comme on p eut le voi r par l e compt e des rec ette s e t dép en se s

pour l
’année 1682

,
dre s sé par l e c hanc e l i er de l

’

évêc hé
,
Phi l ipp e de

Joost en , conse i l l er au Par l ement de Metz . Les impô t s d iver s , ému
mérés en dé ta i l , pré s entent un tota l d

’ environ l ivre s . I l n ’y
‘en a guère c ep endant que c inq ou s ix qu i so i ent une sourc e d e

revenu s s ér i eux*. En fac e de c ett e somme
,
b i en mode st e encore

quand on l a compar e aux flor i n s
,
touch é s un d em i—s i èc l e

auparavant , se p lac e un tota l de dép en se s s e montant à 85 ,
105 l i

vres , dont prè s d e l a mo i t i é (so i t l ivre s ) es t con sac rée
au servi c e des i ntérê t s de l a d ett e c ’ e st un tra i t d éj à tou t moderne
dan s la phys ionomie de c e budge t‘. I l n e re s tai t donc , à l

’

évêque , de
ses t erre s c i s—rhénane s qu

’ un excédent l iqu id e de d i x a onz e mi l l e
l ivre s

,
auque l i l fau t ajout er tou s l e s revenu s en nature , bo i s , vin s

e t c éréal e s
,
a i n s i que c eux des ba i l l i age s d

’

Ettenheim et d ’

Ober

kireh . N ’

oub l ions pas non p l u s toute s l e s rec e tte s découlant de l a

j ur id i c t ion sp ir i tu el l e de l
’

évêque , qu i , pou r n
’ ê tre pas ,

san s doute
,

trè s cons idérab l e s , do ivent entrer c ependant en l igne de compteî

En tout ca s
, grâc e à l

’ augmentat ion de l a popu lat ion et à c e l l e du
b i en— ê tre

,
con séquenc e forcé e de la pai x qu i régna dan s la provinc e ,

1 . D ag. F ischer. Recherches sur les revenus d e l
’

É cêehé d e S tra sbourg,

Revue d
’

A lsa ce, 1875 , p . 263, loc . c i t.

2 . Lettre , non d até e (mais qu i doi t être de du vicaire général Jean
Ple ister à. l'évêque F rançois-Egon Episcopatus est summo aere al ieno ,

quod se circiter extend i t ad florenorum , gravatus .
G .

3. La tai ll e ou Beth rapporta it environ livré s ; l ’ impô t foncier ou

scha tzung : livrés ; les péages l ivres ; les impôts su r les bois
sons (U mgeld et M a a spf enning) livres ; les droits d ’

accise livres ;
le d ébit du sel l ivres ; le reste éta it fourni par une quinzaine d ’

impôts
secondaires, d ont un seul , celui sur les Jui fs , atteignai t encore livres .

Dag. F ischer, Recenus d e l ’E vêehé . (Revue d
’

A lsa ce (1 75.p . 263

5 . J
’

ai essayé d e me rend re compte d e l ’ importance de ces recettes ecc le
siastiques en é tud iant le carnet de comptes d '

un greffi er d e la chancel lerie
é pisc0pale (Comp utus mei J oannis Reiner i s igi ll if er i d e recep tis et eæpos i tis

u tr iusque s igi lli cur ia e et oiea r ia tus genera lis A rgentinensis (A . BA .

G . pour l'année allant du 20 sept . 1626 au 20 sept . 1627 , i l ne note
que 118 l ivres 6 schellings 8 d eniers . Ce n’est évid emment pas le total de
ce qu ’on a touché pour d ispenses de mariage , séparations de corps , admis
sion de clercs à la di spensation des sacrements , é té .

, durant toute l ’anné e
dans le diocèse entier ,
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l e s revenu s du terr i toire ép i s copal augmentèrent trè s rapi dement à

par t ir de 1685 . La Grange l e s évalua i t d éj à à l ivre s ';
c inq an s p l u s tard ,

l e -M émoire d e 1702 énonça i t l e
:
ch iffre de

l ivre s ’ , et en 1787 , c
’ e s t à l ivre s que X ziv ier Horrer

e stima i t l e tota l de c e qu i rentrai t au tré sor d es p r i nc e s -évêque s de
Stra sbourg .

Le système recommandé par l e gouvernement frança i s pour l a
l evée d es impô t s avai t é té adop té à c e moment par l a p lupart des
dyna s te s a l sa c i en s , grâc e à la pre s s ion d es i n t endant s p lu tô t que

parc e qu
’ i l s en admira i ent l e s beauté s . I l s affermaient l eu rs revenu s

t err i tor i aux à des fermi er s
, qu1 vena i ent l e p lu s souvent de l

’

inté

r i eu r ; il en fut a in s i pour l
’

évêché‘. La ge s t ion de c e s financ i ers n e
fu t probab l emen t pas toujour s très douce pour l e s suj et s ; mai s s i
l
’

on s ’ en t i en t aux ch iffre s fourni s par les comp t e s de rec ette s des
d ifférent s ba i ll iage s , on ne p eut que fé l i c i ter l e s maî tre s des résul

ta t s ob tenu s , qu i atte s t ent l a pro spér i té rap ide des populat ion s sou s
l a domination frança i s e 5 .

Aprè s avo ir pré s enté de l a sor te un ap erçu sommaire de l
’

admi

nistration c entral e d e l ’évê ché au XVI I e s i è c l e
,
nou s n e r ev i endron s

pas sur l ’organ i sation des ba i l l iage s e t des communau té s rura l e s
dont nou s avons par lé au l ivre pré c édent . Quant à l a man i ère d ont
é ta i en t admini s trée s l e s communau té s urba in e s p lu s con s idérab l e s ,
i l suffira san s doute , pour l a fa ire connaî tre , d

’

esqu isser en quelque s
tra i t s l ’organ i sat ion muni c ipal e de l a ré s id enc e ép i s copal e el l e -même .

C ’ e s t d ’ai l l eurs , parmi l e s nombreu s e s pet i te s v i l l e s de l
’

évêché d e
Strasbourg, p l u s ou mo in s flor issantes au moyen âge ,

l a s eu l e qu i
eû t con servé que lque importanc e à l

’

époqu e qu i nou s oc cup e , grâc e
à sa qual i té de s i ège du gouvernement et à Sa s i tuat ion s tratégiqu e

prè s de l a grand e trouée d es Vo sge s , b i en que , pour e l l e au s si , l e
XVI I e s i èc l e a i t é té une pér iod e d

’

éc lipse profond e et pre squ e de
ru ine absol u e .

Saverne
,
c édée par l

’ emp ereur Frédér i c I I à Ber thold de T eck ,

1 . La Grange , fol . 59.

2 . M émoire d e 1702 , fol . 32a . La d ette ne se montait plu s qu ’

à li

livres , en1699 .

3. Horrer , dans La Grange , fol . 65 .

4 . En 1682 , c‘é tai t un sieur F aud el qui avait pris à ferme la totalité des
revenus de l ’évêché ; i l eut a vec la R égence des d i ffi culté s assez sé rieuses
au su j et de sa gestion .

5 . C
’est a insi que le ba i l l iage de S chirmeck rapporte l ivres en 1673

et l ivres en 1725 : c e lu i de D achstein florins en 1689 et 80, 1801i
vres en 1745 ; celu i de la Wantzenau l ivres en 1675 e t 12 ,138 l ivres
en 1705, etc .
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”environ , s e s dép en s e s à l ivre s environ ; son budge t s e so lda i t
donc avec un rel iqua t ac t i f très Mai s l a guerr e de
Tren te An s lu i apporta les p l u s c rue l l e s épreuve s ; p eu de vi l l e s
d

’

Alsace ont au tant souffer t que Saverne de 1620 à 1650. Aprè s l e s
deux attaque s qu

’ e l l e sub i t en 1622 de l a par t d
’

Ernest de Mans fe ld ,

e t qu i ru in èrent s e s faubourgs , vint l
’

oc cupat ion frança i s e en 1634 ,

l a repr i s e par l e s lmp ér i aux , l e s i ège e t la pr i s e de l a vi l l e par
Bernard de Weimar , en 1637 . La t err ib l e d i s et t e de c ette année
força nombre de bou rgeo i s à s

’

expatrier pour ne pas monr ir de

fa im . Au moment Où l e s trai té s de Westphal i e rendai ent enfin la
ville à son évêqu e , e l le é ta i t couver t e d e ru ine s ; l e s bu i s sons et
l e s mauvai s e s herb e s encombra i ent l ’ e spac e Où ava it . été j ad i s la
v i l l e bas s e , e t quand les troup e s frança i s e s l

’

évacuèrent
,
l e 3 oc

tobre 1650,
en fai sant saut er s e s mur s e t l e s for t ificat ions du Haut

Barr
,
i l n e r e sta i t p l u s dan s l a ré s id ence ép i s copal e que vingt

hu i t bourgeoi s 2

E l l e n ’é ta i t pas au bou t de s e s p e ine s . Dans l e s gu erre s qu i su i
v irent

,
e l l e e s t oc cupé e par T ur enne , repr i s e par l e s l mp ér i aux ,

réoccupé e par l e s troup e s royale s e t
, par mesure de séc ur i té mi l i

ta ire , à peu prè s dé tru i t e un e s econd e
-

foi s
,
en 1677 , par ordre de

Lou i s X IV . Ce n ’ e s t qu
’apr è s l a pa ix de Nimègue que commen

cèrent enfinpour l e malheureux S averne des t emp s p lu s p rosp ère s .
Le roi donna l ’argent né c e s sa ire pour reconstru ire des mu rs que

p ersonne n e lu i d i sputera p lu s , et l
’

intendant La Grange , par un
arrê té du 15 novembre 1683

,
tâcha de fac i l i t er l a recon st i tution

maté r i e l l e de l a c i té“. Au s s i
,
d ix an s p lu s tard , comp ta i t - e l l e d éj à de

nouveau prè s de âme s ; La Grange lu i -même l
’app el l e un e

vi l l e for t ga i e encore qu
’ el l e n e cont i enne qu

’un e rue e t

que lque s mai sons d err i è re mai s la rue est longue , e l l e comp t e
236 mai son s

,
abr i tan t environ 300 fami l l e s‘. Pendan t tout l e

XVI I I e s i èc l e
, grâc e au repos dont e l l e jou i t dé sormai s , grâc e au

s éjour pro longé que font dan s s e s murs l e s pr inc e s— évêque s , quand

1 . Rechnung J ah. S utor
’

s und D ietr ich Tuchers , lon/zerren sa Za bern
vom 1 . J anua r i i bis zum letztenD ecembr is 1609 . G .

2 . F ischer, Geschichte von Za bern, p . 79 .

3. D ag. F ischer , Wied ererba uung Za bern, 1677- 1684 dans l'A lsa tia de
1874 , p . 341 .

4 . La G range , M émozre, fol .
-313. I l y avait alors (1697 ) 244 bourgeois.

282 bourgeoises, 644 enfants , 275 domestiques des d eux sexes. En outre , i l
d evai t s'y trouver de nombreux membres de la noblesse , du c lergé et d es
congrégations religieuses dont l’ intendant ne fa it pas mention dans son

M émoire .
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i l s daignent vi s i ter l eur d ioc è s e et l eur pr i nc ipauté d
’

Alsace ,

Saverne ne c e s s e de s
’

embellir et de s
’

accroître ; el l e comp ta i t
hab i tant s en 1 745 ; e l l e en aura au moment de l a R évo

lution‘

1 . D ag. F ischer , Geschichte ron Za bern, p . 180.



CHAP ITRE TRO IS IEM E

Le Comt é d e H anau - Lichtenb erg

Le s econd en é t endu e des t err i to ire s de l a Bas s e -Alsac e
,
é ta i t le

comté de Hanau -Li ch tenberg , qu i s
’

é tenda i t des contre for t s des
Bas se s -Vosge s à la r ive

‘

gauche du Rhin , sau f enc lave s é trangèr e s
en part i e a s s ez cons idérab l e s . C e va ste domaine , arrond i dan s l e
cour s des s i èc l e s par une pol i t iqu e pati ente , avai t des or igin e s mo

d e ste s . Le s s i re s de L ichtenb erg, dont l e château , tran s formé b i en

p lu s tard en fortere s s e , a été nommé , pour l a d ern i ère fo i s san s
doute dan s l ’h i sto ire

,
au d ébu t de la gu erre de 1870,

ava i ent com
mencé par ê tre l e s avou é s de l a r i ch e abbaye de Neuwi l l er . I l s
é ta i ent entré s ensu i te au s ervi c e des évêqu e s d e Stra sbourg et , tro i s
fo i s , de 12 73 à 1365 , des memb re s de l eu r fami l l e avai en t eux -mêmes
occupé l e s i ège ép i scopal . En 1358 , un prévoyant ac cord entre l e s
d ifférente s bran ch e s de l eur mai son avai t défendu le s par tage s et dé
crété l ’un i té des hér i tage s futu rs . Pui s , duran t tout l e XVe s i èc l e , l e s
L i ch tenberg n

’ava i en t c e s sé d e gu erroye r contre l eurs vo i s i n s du
Westr i ch

,
du Palat inat e t de l a Ba s s e—Al sac e

,
les comtes de Linange ,

d
’

O chsenstein et de Saarwerd en
,
l e s s e igneu rs de Fl ecken ste in e t

même contre l e s é l ec teurs palat in s , battu s parfo i s , mai s s
’

arrond is

sant toujour s en fin de comp te , à l eur s dép en s . Au s s i l
’ emp ereur

Frédér i c I I I ava i t - i l
,
en 1458

, gratifié J acqu es de Lich tenberg de l a
couronne comtal e . Mai s c e bata i l l e ur acharné , p lu s c é l èb re encore
dan s l e s anna l e s d ’

Alsace par l
’ i s sue tragiqu e de ses amours avec la

b e l l e paysanne badoise ,
Barb e d ’

O ttenheim
,
fut l e d ern i er de sa rac e

L ’a inée de ses n i èc e s , Anne de Lichtenbe rg,
ava i t épou sé l e comte

Ph i l ippe de Hanau , dont l e s t erre s s e trouva i en t sur l e s bord s du
Mein

,
non lo i n de Franc fort , entre la \Ve tterav ie , l

’

Odenwald e t l e
Sp e s sart . C e comte Ph i l ipp e l‘" fut l e fondateur de l a dynast i e des
Hanau -Li ch tenberg qu i sub s i s ta , p endant d eux s i èc l e s e t d emi , dan s
notre provinc e (1480 Ses suc c e s s eur s y é largi ren t encore
l eu rs terre s c i s- rhénane s Ph i l ippe IV (1538— 1590) y int rodu i s i t l a
Ré forme

,
en même temp s que , par l e mar i age de son fi l s avec l ’héri

tière d es comtes de Deux -Pont s et de Bi tch e
,
i l réun i s sa i t à son

comté (1570) une notab l e par t i e des pos s e s s ions des anc i en s r i vaux
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nou s Oc cup er i c i ‘; e lles s e par tagea i ent enneu f ba i l l iage s , d issé
miné s entre l a Zorn e t l a Moder au sud

, l a Lauter au nord ,
l e s

Vo sge s s ep te ntr ional e s à l
’

ou est e t l e Rh in à l ’ e st .
Le premi er d

’ en tre eux é ta i t c e lu i de Bouxw i l ler , qu i comprenai t
26 vi l lage s , en d ehor s de l a v i l l e d e c e nom . Situé e au p i ed du m ont
Saint -Sébast i en (Ba s tberg) , c é l èbre par l e s légend e s d i abo l ique s qu i
s ’y rattach ent , e t par s e s be l l e s pétrificatiôns, l a p e ti t e ré s id en c e
comtal e fut souven t attaquée e t oc cupée durant la guerre d e Trente
An s . L e ba i l l iage d

’

lngwiller , p lu s au nord ,
ne comp ta i t que dix

local i té s , dont lngw i l ler et Neuwi l l er , qu i ré c lama i ent l e nom de

vi l l e s ou du moi n s d e bourgs for tifiés , et le ch âteau de Lich tenb erg,

l e berc eau de l a fami l l e . Ver s l ’est , l e ba i l l iage de
'

P faffenhoffen ren

fermai t n eu f vi l lage s , san s comp ter l e bourg lu i -même, dOnt lé nom
rapp el l e une vi c to ire r empor tée en 1633 par l e s suédo i s sur les

troup e s lorra in e s . Le ba i l l i age de Brumath , vers l e c entre de l a
Ba s s e -Al sac e

,
comp ta i t onz e vi l lage s , dont qu elque s- un s as s e z impor

tant s
,
comme H oerd t e t Geuder th e im, en outre du ch e f- l i eu

,
l ’an

t iqu e Brocomagus romain ”. Plu s au nord , pre squ e îaux portes de
Stra sbourg,

s e trouva i t l e p et i t ba i l l i age de V\
’

olfisheim , qu i se
’

com

posa i t de d eux v i l lage s . \Volfisheim n
’ava i t guère d

’autre impor
tanc e au XVI I e s i èc l e que de servir de l i eu de

’cu lt e aux ré formé s de
l a cap i ta l e de l

’

Alsace, auxque l s l
’ i nto léranc e du Magi s trat lu thér i e n

défenda i t de pr i er D i eu s e lon l
’u sage de l eurs p ère s . Le ba i l l i age de

Westhoffen s e pro longeai t l e long des Vosge s , entre l e s ba i l l i age s
ép i scopaux de Savern e et de Sch irmeck et le comté de Dabo , par

tage en parc e l l e s de grand eur d iver s e , ave c de vaste s forê t s , s i tuée s
à l ’ entou r des châteaux d ’

O chsenstein
,
dont l e s ru ine s mas s ive s

sub s i s ten t j u squ
’à c e jou r ; i l comprenai t s ep t v i l lage s , Le ba i l l iage

de Hatten , l
’anc i en comté du Hattgau ,

b i en connu ,
et mal famé , du

mo in s auprè s des fonc t ionna ire s autor i ta ire s , pou r l
’ e spr i t d

’

indé

1 . Les comtes de Hanau-Lichtenberg du XVI I ° s1ecle , posséda ient en

plus, non seulement les terres de la Wetterawie , le comté d e Hanau pro
prement d it, ma is aussi d eux ba i ll iages , ceux de Wi llstaett et de Lichtenau ,
sur la rive d roite d u Rhin , dans le pays de Bad e actuel , d ésigné s encore
au jourd ‘

hu i , d ’une façon populaire , par le nom de Ha na uer La nd , d e

même qu ’en A lsace cette d énomination s’est conservé e pour les environs
de Bouxwil ler.

2 . Brumath passai t pour un des bourgs les p lus riches d e l
’

A lsace , ce qu i

attirai t les pillards ; d ans toutes les guerres il eu t beaucoup à souffrir , mai s

il se re fa isait v ite . D ans un document d e 1675 , i l est d it que sur les 51 bour
geois d u l ieu . i l y en a 18 riches (wo/zihcbül h 24 d

’

a isance moy enne (m i t
telga dd ang) et seulement 9 d e pauvres (ger ing) . On ne fe rai t guè re de clas
si fications parei l les de nos jours . Voy . A . Bostetter , Gesch. Not izen über d ie
S ta d t Br uma th, S trassburg, 1896 , in
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pendance de ses paysan s a i sé s e t ra i sonneur s , S é tenda i t dan s l a

p la ine , a vec s e s neu f vi l lage s , entre l e cour s de l a Sauer e t c e lu i du
Seltzbach. Le bai l l i age d e Woer th , au contra ire , l e p lu s s ep t en
tr ional de tou s , longeai t la montagne , et re s s erré entre l e s t erre s de
Flecken ste in

, de Deux—Pont s , de Linange ,
e tc .

, qu i le morc ela i en t
en p lu s i eurs parc el le s , i l égrenai t au sud e t au nord de Woer th s e s
14 vi l lage s , d epu i s Mor sbronn ju squ

’à Ober et Ni eder ste inbach , _

prè s d e l a fronti ère ac tue l l e du Palat ina t . Enfin , l e long de l a r ive

gauche du Rhin , sur les bord s duque l l e s L i chtenb erg ava i ent pos
sédé de s i va s te s domaine s au moyen âge ,

i l l eur res ta i t , sur le

cours i nfér i eur de l a Zorn e t d e l a Mod er , l e p et i t bai l l iage d
’

O ffen

dorf ave c c inq vi l lage s , dont D ru senh e im s eu l avai t que lque impor
tanc e , mai s qu i renfermai t de vaste s forê t s et des ta i l l i s en serré s par
les bras mu lt ip l e s , anc i en s e t nouveaux , du grand fleuve .

C ’

é ta i t donc un peu mo i n s d
’une c entain e d e loca l i té s d ivers e s ,

vi l l e t te s
,
bourgs e t v i l l age s que pos séda i ent l e s Hanau -Li ch tenberg

au moment de l a s ignatu re des tra i té s de Westphal i e , c ent d ix envi
ron S i on y ajou ta i t c e l l e s de la s e igneur i e d

’

Oberbronn‘. T err i toi re
à p eu prè s égal en é tendue à c e lu i de l

’

évê ché , i l é ta i t encore p l u s
d iffic i l e à dé fendre , parc e qu

’ i l manqua i t ab so l ument d e po i nt d
’

ap

pu i sér i eux pour l
’

organ i s at ion d
’une ré s i s tanc e effiCace . Le châ

teau de L ichtenberg é ta i t b eaucoup trop p et i t pou r é tendr e au lo in
l a prot ec t ion d

’une garni son forc ément peu nombreu se , e t Boux
wi l l er , ain s i que l e s autre s bourgs qu i s e para i ent volonti er s du
nom de vi l l e s , l ngwi l l er , P faffenhoffen , Neuw i l l er , “

’

oerth et N i e
derhronn

, b i en qu
’

entouré s en part i e de sol ide s murai l l e s ”, n
’

é ta i en t
guère p lu s c apab l e s de ré s i s ter à l

’ar t i l l er i e mod ern e qu e l e prem ier
vi l lage venu . I l en ré su l ta que l e rô l e po l i t ique des pos s e s s eur s du
comté durant tou t le XVI I e s i èc l e fut à peu prè s nu l e t l eur att i tud e
constamment pa s s ive d

’a i l l e ur s l eu rs ab sence s,fréqu ente s p endan t
la seConde mo i t ié de notre p ér iod e , contr ibuèrent à exposer aux
insu lte s des be l l igérants l eur s domaine s con s tamment déva sté s ,

Nous n’avons pas nommé d ans notre énumé ration ci -d essus '

la Sei

gneurie d
’

0berbronn (avec Niederbronn ) , parce qu ’au pointde vue jurid ique ,
la possession en é tait contesté e aux comtes d e Hanau par ceux de Linange .

D é f a i t . i l est vrai , la seigneurie fu t occupé e d e 1 570 à 1709 par les Hanau
Lichtenberg. M ai s le procès intenté d evant la Chambre d e S pire , en

1586 par les Linange
-Westerbourg, ne fu t jugé par el le qu ’en et c ’est

en 1709 seulement que le Consei l supé rieur d ’

A lsace ra tifia c ette d éc isiôn,

favorab le aux H anau .

2 . lngwi l l er avai t d es mu rs de c inq pied s d ’

é paisseur et d e trois toises .de

haut , sur une circonfé rence de 427 toises ; on voi t qu ’el le n ’

é tait guère
étendue . (M essung com 30. J a nua r 1667 . A .B. A . E .
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d epu i s l a guerr e de J ul i er s ju squ a c el l e de l a succ e s s ion d
’

Es

p agne ‘.

D e même que pour l e s t err e s autr i ch i enne s et ép i s copal e s , l
’

ad

min i strat ion supér i eure du comté é ta i t confié e à un Conse i l de
régenc e , é tab l i auprè s du pr i nc e dan s sa ré s idenc e de Bouxw i l l er
e t qu i exerçai t un e influ en c e d

’ autant p lu s grand e sur l e s affa ire s

que l e souvera in ,
trè s fréquemment e t parfo i s longt emp s ab s ent ,

é ta i t mo i n s au courant des b e so in s du pays . La Régenc e de Boux
w i l l er s e compos ai t d

’

un pré s iden t e t de p l u s i eur s cons e i l l ers ,
hommes d ’

épé e e t j ur i scon su l te s , dont l e nomb re a var ié p lu s i eur s
fo i s . E l l e n ’ ava i t pas , on l e p en s e , à trai t er des qu e st ion s de haute

po l i t ique , ré s ervée s aux con se i l l er s in time s du souvera in ; s a mi s
s ion é ta i t tou t admin i s trat ive contrôl er les ba i l l i s e t l eu r ac t ivi té
j ud i c i a ire ; surve i l l er la ge s t ion des trè s nombreux domaine s s e i

gneuriaux,
moul i n s

,
berger i e s , forge s , etc . ; répar t i r l e s corvé e s

extraord i naire s e t l e s impô t s de guerre ; surve i l l er l
’en s e ignemen t

re l igi e ux d an s l e s paro i s s e s e t l a condu i te des membre s du c l ergé .

C ’

é ta i t de l a Régenc e qu
’

émanaient l e s propos i t ion s de nominat ion à
tou t e s l es fonc t ions c iv i l e s e t ec c lé s i a s t ique s ; c

’

é ta i t e l l e qu i dési

gnait l e ba i l l i (Anztnzann) de chaqu e c ircon scr ip t ion terr i tor i a l e ou

son vi c e -ba i l l i Dan s l e pays d e Hanau ,
l e s ba i l l i s n’

é

taient pasdes p er sonnage s b i en imposant s e t n
’

intervenaient pas ,

c e s emb l e
, d

’un e fa çon trè s gênante dan s l e gouvernement interne
des commune s

, pourvu que l e s corvée s fu s s ent exactemen t fourn i e s
et l e s red evanc e s exac tement payée s . Nu ll e part , en Al sac e , l e s pay
san s ne parai s sent avo ir en l e s coudée s p l u s franche s que sou s le

gouvernement patr i arc al des comtes de Hanau . Si l ’on s e r epré sente
c e s o rgan i sme s vi l lageoi s ; ayant , i l e s t vrai , l eu r prévôt dés igné par

1 . Pendant la guerre de T rente A ns, les comtes ré sid èrent presque tou
jours sur la rive d roi te du Rhin .

2 . L
’

insti tu tion des S ta bha lter s'expl ique par l
'

ord re roy al qu i forçait tous
les seigneurs et toutes les vi l les d ’

A lsace de ne choisir pour fonctionnaires
que d es cathol iques . La vi lle seule de S trasbourg fut exempté e , grâce a sa
capi tulation , ma is e l l e du t se soumettre pour ses ba i l l iages rura uæ à la loi

commune de 1685 . O n essaya, ça et la, d e tourner le règlement , en ne nom
mant pas de ba i lli cathol ique , mais seu lement un supp léa nt luthérien .

Quand les princes é ta ien t b ien en
_

cou r à Versa il les , comme le d ernier des
H anau -Lichtenberg, l

’

intend ant fermai t parfois les yeux . M ais ma inte com
mune , absolument protestante , é ta i t adm inistré e par un prévôt qu i y étai t le
seul cathol ique , soi t nouveau converti . soit imm igré pour obten ir cette
place .

3. I ls é ta ient assez mal payé s . Celu i de Wolfisheim ne touchait en 1628 ,

que 2 8 florins de tra itement, un quartau t d
’

orge , 10 quartauts d e se igle ,
16 quartauts d ’

avoine , l 2 mesures de vin et 300 fagots .
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tant des d ro i t s de bourgeo i s i e‘ i l pouva i t auss i y rec evo ir tempora i
rement sou s s a prot e c t ion des é tranger s , san s l eur con férer l e s

p r ivi l ège s des bourgeo i s proprement d i t s . Ces manant s ou S chir

m er payai en t des somme s trè s d iffér ente s , s e lon qu
’ i l s é ta i en t israé

l i te s ou c hré t i en s”. Le pr i nc e é ta i t autor i sé à forc er ses suj e t s à
condu ire l eur s c éréal e s aux mou l in s s e igneur i aux pour y fa ire
moudre l eur b lé . C ’

é ta i t un droi t sur l eque l la Régenc e avait
‘

sévè

rement ve i l lé de tou t temp s , m ême d urant la guerr e de Tr en te Ans“.

11. va san s d ire que l e s d ro i t s d e cha s s e et de p êch e et l
’

explo ita

t ion de ses forê t s é ta i en t éga l ement ré s ervé s au s eigneur .

Ces revenu s d iv ers en num éra ire formaient un tota l r elat ivement
con s idérab l e , e t p ermettai en t de théraur i ser du mo in s en t emp s
de pa i x une part i e des re c ette s , ou de payer d anc i enne s d ette s , exi

gib l e s d epu i s longt emp s , et dont l e payement é ta i t d ifféré , j
’ ignore

pour que l s mot i fs , pu i squ e la s i tuat ion financ 1ere é ta i t exc e l l e n te ‘.
Le s comp te s généraux des re c et te s e t des dép en se s , dre s sé s pour
l e s d ern i ère s anné e s du XVI I e et les p rem i ère s du XVI I I e s i è c l e par
J ean—Ph i l ipp e Koch , l e grand -

p è r e du c é l èbre h i s tor i en et profè s
seur de droi t

,
montren t des excéd en ts de rec et te s régu l i er s , sou

vent cons idérab l e s . En 1 701 , i l v a flor i n s 8 schel l ings
3 d en i er s de re c e tte s e t flor in s 8 sch e l l i ngs 9 deni er s de
d ép en se s , c e qu i donne un r el iquat ac t i f de florins ï En 1704

,

ave c d es rec ette s s en s ib l ement égal e s flor i n s ) , l
’ excéd en t

e s t de flor ins ; en 1 706 , i l e s t de flor in s ; en 1 707 , de
flor i n s , sur une re c ette total e de flor i n s“.

1 . Ces droits variaient d ’a il leurs d e bai l liage a ba i ll iage ; dans celu i d e
Westhofien onpayait, avant 1670, 3 livres pfennings pou r un homme , après
1670, une li vre seu lement ; pour une femme , 10 schel l ings . Dans le bai l l iage
d e \Vol fisheim , onpayait trois florins, dans d

‘autres le double , soi t 6 florins .

Voy . K iefer, S teaern uncl A bga ben, p

2 . J usqu‘en 1701 . les manants chrétiens
1

payaien t 3 fl orins, pu is 4 florins

par personne et par an ; les I sraé l ites par contre d eva ient débourser 10 rix

d ales , pu i s 12 , pour une p 10tection tou jours hasard euse , car l ‘éd it l oyal

ré servai t au com te le d I O i t de chasser les J u ifs de son territoire quand i l lu i
pla ira it .
3. En 1628 , les paysans de M ittelhausen , ressortissant du moul in seigneu

rial d e Brumath se perm irent d e condu ire leur blé à la M oenchsmiihl , beau
coup plus proche, mais appartenant à l ’abbé de Neubourg ; i ls furent frappés
d

’une amend e d e 50 florins . (K iefer , Pf a r rbuch , p .

4 . Nous avons trouvé dans un d es d ossiers des A rchives de la Basse
A lsace B . A . E . 2906 ) une note d e la R égence d e Bouxwi l ler. de 174 1 ,
constatan t qu ’

à cette date un emprunt d e ”5
,
000 fl orins, fa i t en 1623 auprès

d e M ad ele ine , veuve d e Nicolas Gonthier, d e Bâ le, I I é ta i t pas encore rem
bourse.

5 . A . B.A . E . 4002 .

6 . A .B .A . E . 4003. En 1736 , année d e la mort du d ern i er Hanau : Lichten«
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A ces revenu s en numéra ir e venai en t s e jo indre les red evanc e s
en nature

,
rep ré sentant égal ement d es sommes cons idérab l e s , mai s

dan s le dé ta i l d e sque l l e s i l s era i t trop long d
’ en trer i c i ‘

berg, les recettes avaient augmenté d e plus d ’

un tiers , d epuis le commence
ment du siècle ; el les se montaient a 153,283 florins, mais les d épenses
avaient grossi plus vi te encore car elles Sont de 151 ,6-12 florins et le boni
n ’estdonc p lus que d e florins . (A .B.A . E .

1 . J e prend s les comptes du bai l l iage de Bouxwi l ler pour 1700, dont les
revenus en numéraire repré sentaient environ le quart d es revenus ”

du

comté florins sur fl orins) , et j
'
v t1 0uve un total de red evances .

d e 80chapons et d emi (s ic ) ; de 14 pores ; de 609 poules , dOnt 587 ont é té
‘

absorbé es par la cour (Hofha ltung) ; de 729 poulets , presque tous également
(708 ) mangés par lad ite cour ; de 468 voi tures de foin ; de 138 charreté es
de regain . E . 3046 , Am isreehnungder Buchswei ler Am tsschafiëney
pro



CHAP ITRE QU ATR IÈ M E

T e r r e s E c c l é s i a s t i q u e s

Nou s n ’avons à par l er i c i que de c e l l e s d es t erre s e c c lés i a s t ique s
auxque l l e s les trai té s de WeStphalie r econnuren t la qual i té de
t err e s imméd i at e s de l’Emp ire . Quant à c e l l e s que la mai son d

’

Au

tr i ch e ava i t rédu i te s à l ’ é ta t de vasselage dans son l andgraviat de l a .

Haute-Al sac e ou soumi s e s à s a d irec t ion dan s la grande pré fec ture
de Haguenau , e l l e s n e do ivent pas figurer d an s l e tab l e au des É tat s
de l

’

Alsace .

g1 . TE R RE S D U GRAND - CHAP IT RE

Au XVI I e s1ecle
,
e t p lu s d

’

un s1ecle auparavant déj à , l e Grand
Chap i tre de l a C athédral e de Strasbourg, dont l e s membre s avai ent

pos sédé au moyen âge d
’as s e z va ste s domaine s

,
ne comp ta i t p lu s

parmi le s grand s propr ié ta ire s a l sac i en s . L
’

évêché ava i t , au X IV" e t
au XVe s i è c l e

,
ab sorbé une a s s ez bonn e par t des terre s appar tenan t

aux comte s—chano in e s , l
’

adm1mstrat10n de l eurs b i en s n ’ayant pas
été suffi samment séparée de c el l e de la men s e ép i s copal e .

La maj eure part i e de c e qu i l eur re stai t s e trouvai t au val de Villé ,
que la mai son d

’

Autr iche par tagea i t ave c l e Grand—Chap i tr e . Les

domaine s de ce d erni er oc cupa i ent l e versant mér id ional de l a
val lée

,
où s e rencontren t des populat ion s de l angu e al l emand e et de

langue romand e , e t qu i , s
’

ouvrant du cô té de Sch l e stad t , remonte
vers le p la t eau lorra in‘. I l n e s ’y trouvai t qu

’une s eu l e loca l i té ,
c e inte de murs , e t réc lamant le nom de vi l l e

,
c e tai t Châtenois

(Kestenholz ) , aujourd
’hu i connu e par s e s ba in s à l

’ entré e d e la val lé e ,
au p i ed du Hahnenberg. Les neu f au tre s v i l lage s , groupé s autour
du château de F ranckenbou rg, che f- l i eu du ba i l l i age , aura i ent été
san s au cune impor tanc e s

’ i l n ’y ava i t pas en dans l e vo i s i nage des
fos s e s de minera i

,
exp lo i té e s a s s e z ac t ivement au XVI I e s i èc l e .

Plu s au nord ,
d an s l a p l a in e , s e trouvai t , p re sque au p i ed du

1 . J
'
ai dé j à d it qu ’on l ’appelai t aussi vulgairement le Comte—Ban

(G raf enba nn) , soit parce qu ‘i l ava i t é té posséd é jad is par les comtes de
Werde , landgraves d'A lsace , soit qu 'i l fai ll e interpré ter l ’expression dans
le sens de proprié té d es chanoines titrés du Chapitre de S trasbourg
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Me s s i eurs du Grand -Chap i tre venai ent ré s id er par i nterva l l e s ,
pour s e

- l ivrer aux p la i s i r s de l a chas se dan s les forê t s vo i s i n e s“.

g2 . TE R R E S DE L
’

AB BAY E DE M URBACH

Fondée , d
’aprè s la trad i t ion , par des re l igi eux de l

’

O rdre de

Saint-Benoî t
,
dan s l e pr emi er t i er s du V I I I e s i è c l e

,
l ’abbaye de

Murbach d evi nt rap id ement l
’une des p lu s pu i s sante s parmi l e s

nombreu s e s créat ion s mona st ique s d e l
’

Alsace du moyen âge . Ses

propr ié té s s
’

é tendaient b i en au d e là d e l a Hau te - Al sac e
,
dan s la

p l a in e h e lvét iqu e , j u squ
’au lac de Luc ern e , e t d epu i s Frédér i c I I son

abb é porta i t l e t i tre de pr i n c e du Saint—Emp ire ; des c entaine s de
ch eval i ers su ivai en t ave c l eur s hommes d ’arme s la bann i ère où le
grand ch i en no i r d e Murbach montrai t s e s croc s à l ’ ennemi .
Mai s peu à peu l

’att i tude ho s t i l e des évêqu e s de Stra sbou rg e t de
Bâle

,
et sur tou t la convo i t i s e des avoué s de l ’abbaye

,
l e s Hab sbourgs ,

a vai en t amené l a dé cad enc e terr i tor i a l e du r i ch e mona stère
,
e t i l

avai t dû fa i re d e grand s sac r ific e s pou r s e d ébarra s ser de se s dan

gereux p ro te c teur s . De l eur é tro i t Va l lon au cœur des Vosge s , l e s
humb l e s mo i n e s d ’au trefo i s

,
d evenu s nob l e s chano in e s d ’

un cha

p i tre éque stre , é ta i ent d e sc endu s dan s la p l a i n e et ava i ent fixé l eur
ré s idenc e dan s l a p et i t e v i l l e de Guebw i l l er d evenu e mo i tié par
forc e et mo i t ié par p er sua s ion , la va s sal e de l abbaye , pu is l e ch e f
lien

'

administrati f de s e s domaine s . La Ré forme
,
les ga sp i l lage s

d
’

adm inistrateurs i n souc iant s avai ent encore d im inu é s e s re s sou rc e s .

Pour con s erver aux abbé s t i tu lai re s une s i tuat ion b r i l lante , l e Sa i nt
S i ège au tor i sa dan s la s econd e m o i t ié du KVI

e s i è c l e la fu s ion avec
l e domain e de Murba ch de c elu i de l ’abbaye de Lu re , s i tué e dan s la
Franch e -Comté ,

au sud de Bel fort . Mai s anc i en s et nouveaux reve
nu s sont prod igu é s san s me sure par des abbé s commendata i re s ,
d

’

or igin e p r i n c i ère , dont l
’un des

, p lu s ru in eux pour e l l e , l e card i
na l d ’

Au triche . André ,
meu rt

,
j eune encore , en 1600,

à Rome
,
l a is

saut à Mu rbach flo r ins d e d et te s . Alor s commenc e une longu e
lu tte entre les Habsbou rgs ,

dés i reux d ’

incorpo rer , au mo i n s ind irec
temen t

,
le t err i to ire a l eur s au tre s domain e s a l sac i en s , et l e Sa int

S iêge qu i pré tend v mettre un vé ri tab l e ch e f sp i r i tu e l , capable -d
’

v

1 . Encore
,
a la fi n du X VI I I ° siècle , après cent ans d ’une paix profond e

‘

,

on ne comptai t à Erste in que habi tants . A u jourd ’

hui qu ’elle estyà la
fois vil le d e fabrique et che f—l ieu d

’arrond issement , elle a
_
beaucoup

grand i .
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introdu ire l e s ré formes né c e s sa ire s . Le s premi ers l
’ empor tent

d
’abord . En 16 14 , l

’abbé J ean—George s de Kalkenried t ré s igne ses
fonc t ions contre une p en s ion cons idérab l e e t l

’ arch iduc Léopold ,

évêque de Pas sau e t de Strasbourg, est i ntron i s e pr i nc e -abbé de
Murbach . Quand i l qu i tte la mi tre en 1626,pour épou ser C laud i n e
d e Méd i c i s

,
c

’

est
'

encore un Hab sbourg,
l ’arch iduc LéOpO Id -Gui l

laume
,
deuxi ème fi l s de Ferd inand I I , qu i l u i su c c ède , en d ép i t des

canon s du conc i l e de Trente
,

’

comme évêqu e de Strasbourg e t
comme abbé de Murbach , En va in une oppos i t ion viol ent e s

’

était

e l l e man i fe sté e au s e in du chap i tre ; son ch e f, l e doyen Henr i
Brimsi d

’

Herbl ingen,
avai t é té en l evé de forc e p ar des agent s antr i

c h i en s et i l fut t enu en pr i son ju squ
’à sa mor t ‘. Comme l e j eune

Léopold
-Gui l laume n ’avai t que tre i z e an s

,
un B énéd i c t i n de Saint

Gal l
,
Co lumban de T schudi

, qu i d é jà , que lque s années auparavant
avai t travai l lé à l a ré forme des chano in e s

,
au r el èvement des é tud es ,

à la re staura t ion des financ e s
,
fut r enommé admini s trateur et Con

t inua c e s ré formes fort urgente s , à l
’a ide de rel igi eux appe lé s

”

de la

Su i s s e”.

Mais b i entô t commença pour Murbac h une longu e sér i e d
’ann ée s

n é faste s . L ’ abbaye fu t une pr emi ère fo i s p i l lé e en 1635 par les

troup e s frança i s e s de M . de Ba tigly , l ’un des l i eutenant s du duc de
Rohan . Plu s tard , l e gouverneur de B r i sach , M . d

’

E rlach
, p laça les

terre s de Murbach sou s la prot e c t ion de Lou i s X I I I et é lo ign
‘a

« T schud i comme mandata ire d
’

un pr inc e autr i ch i en ; pu i s en 1642 , l e

gouvernement frança i s d emanda i t communi cat ion d e tou s l e s
comp t e s de l a se igneur i e , fa i sa i t d é fen s e de rec evo ir dorénavan t n i
cap i tu la ire s n i novi ce s , san s son agrément , et r éc lamai t l e s erment
d
'

allégeance à la couronne de Fran c e
3

. Un pas de p lu s encore fut
fa i t . l e 16 s ep tembr e 1643 : on d emanda de Par i s l ’ introduc
t ion à Murbac h des Bénéd i c t in s françai s de l a Congrégat ion de Sain t
Vit et de Saint—Hidulphe . L ’admin i strateur , envoyé par Léopold
Gui l laume pour d é fendre s e s dro i t s , Benoî t Ren

—

ner d
’

Allmend i—ngen ,
pas sa du c ô té de s e s adver saire s ; quand i l v in t à Guebw i l l er en

- 1644
,
i l ob l igea le Magi s trat à p rê ter s erment au ro i '

d e Franc e
san s m ême ment ionner l e nom de l ’arc h iduc . I l fut b i entô t d éte st e
des

'

uns
,

à cause de ses sympath ies pol i t ique s“, des autre s à cau s e

1 . Vov . Chronique des D om inica ins d e Guebwi l ler , éd . M ossmann,
1844 ,

261 .p
2 . Voy . pour les d é tai l s le ré cent et volum ineux ouvrage d e M . l'abbé

Gatrio,
Geschichte der A btei M u rba ch S trassburg, Leroux . 1895 , 2 vol . in

*

3 . Lett1 e d u bénéd ictin Paul d e Laf1fien, octobre Gatrio , I I, p . 357 .

4 . Ga l lisa t, sed non est Ga llens is , écrivait un des moines; suisses . le
3 ju in 1644
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de s e s mœur s re lâché e s ; i l re 1nstalla dan s l
’abbaye l e s femme s qu i

en é ta i en t expu l sé e s d epu i s la ré forme de T schudi , et , d an s la
mémo ire des contemporain s , son souven ir e s t re sté comme c e lu i
d

’

un loup dévorant d an s l a b erger i e‘

End é c embre 1648 , Léopold -Gui l laume put enfin reprend re pos se s
s ion de l ’abbaye

,
à laque l l e l e tra i té de Munster reconna i s sai t la qua

l i té d ’ É tat imméd i a t de l ’Emp ire ; il l e fi t par l
’ entrem i s e du même

Franço i s—Egon de F urstembergqu i d eva i t ê tre son su cc e s s eur sur l e
s i ège ép i s copal de Strasbourg. Mai s quand i l fu t mort à Vienne en
1662 ,

l e s quere l l e s r epr irent , p lu s ard ente s , en tre les i nfluenc e s

pol i t ique s qu i convo i ta i en t c ette su cc e s s ion p r i nc i ère . La major i té
du Chap i tre se pronon ça l e 18 d éc emb re pour l e P . Co lumban
d

’

Andlau ,
anc i en mo i n e de Saint—Gal l e t grand par t i s an des ré forme s

,

e t la couronne de Franc e ne fi t d ’abord po i n t d
’

oppos i t ion à c e
cho i x .

Le duc de Mazar i n e t l e pré sid en t Charl e s Colber t lu i
envoyèr ent l eurs fé l i c i tat ion s , d e c e qu

’ un su jet du roi fû t nommé
à c e pos te d iffic i l e . Mai s le nouv e l élu ne vou la i t po i n t renonc er à
l
’

imméd iateté d
’

Emp ire ; c
’ e st c e qu i amena sa chute . Franço i s

Egon d e F urstemberg, p lu s soup l e et p lu s avi sé , fut dé s igné par l e
Sa int—S i ège pour l a m i tre abbati ale et confirmé

,
c e qu i peu t

s emb l er b i z arre
, par l

’ empereur LéOp01d dan s se s dro i t s réga
l i en s sécu l i ers , en s ep tembre 1664 . Apr è s de longue s négociat ion s
ave c l e s part i san s de Co l umban , en vu e du dé s i s temen t de c e der
n i er ,

le nouve l évêque de Stra sbourg pu t venir vi s i ter s e s d omaine s
de M nrbach dans l ’au tomne de O n sa i t que c eux-c i furent
dé c laré s réun i s à la couronne de Franc e par l

’arrê t de l a Cour de
Br i s ach , du 9 aoû t 1680. Pour ré compens er sa promp te ob é i s sanc e ,
Lou i s X IV p ermi t à l

’

évêqu e de choi s ir comme coadj uteur de M ur

bach son n eveu , Fé l ix d e F urstemberg, qu i l u i suc céda en effe t , en

1682 , mai s mouru t lu i -même à Co logne , dès 1686 ,
dan s sa trent i ème

anné e
,
san s avoir j amais mi s l e p i ed sur son terr i to ire“.

M . de La Grange , l
’

intendant d
’

Alsace ,
e t M . de Montc lar ,

l e
commandan t m i l i ta ire de l a provin c e , vinrent en p er sonne à M ur

bach , pour fa ire é l ire à sa p l ac e son paren t , l e comte de Loewen
s te in—Werth e im . Le Chap i tre céda d

’abord e t proc lama abbé l e
cand idat du ro i ; mai s , encouragé par l e Sa in t-S i ège , i l s e réuni t

peu aprè s en s e cre t pour prote s ter contre la viol enc e qu i lu i é ta i t
fa i te e t nommer abbé l e vi eux Co l umban d

’

And lau
,
déjà d é s igné

1 . Gatrio, t . I I , p . 371-375 .

2 . Pour le s d é tails , voir Gatrio , 11, p . 431 .

3 . Gatrio , 11, p . 480.
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dès alor s l e s sourc e s m inéra l e s du p et i t ch e f—l i eu du bai l l iage .

'Dan s l e Sundgau ,
de tou s s e s b i en s

,
autr e fo i s nomb reux

,
l ’abbaye

ne pos sédai t p l u s qu e l a p et i t e enc lave de Haesingen,
entre Hu

n ingu e et Bâl e , p erdue au m i l i eu des t erre s autr i ch i enne s .
Le s i ège du gouvern emen t é tai t à Guebw i l l er ,

Où ré s idai ent l ’admi
nistrateur ec c lé s ia s tiqu e d e la pr i nc ipauté , un grand -ba i l l i (Obervogt) ,
e t l e Conse i l de Régenc e , composé d

’abord de d eux
, pu i s d e s ix

con se i l l er s . Là s e trouvai t au s s i natu rel l ement l a chanc el l er i e
abbati al e

,
compo sée d

’

un chanc e l i e r et de troi s s e cré ta ires . Parmi
le s fonct ionna ir e s la 1qu e s , nou s mentionneron s encore l

'

adm inistra

tateur des revenu s pr in c i er s (Ke llerm e ister ) , l e châte lain (Burgvogt) ,
le prévô t e t son greffier , l

’admin i s tra teur d e la monna i e (M unzmez
‘

s

ter ) , l e r ec eveur des oc tro i s (Z oller ) e t m ême un méd ec i n‘
Le s revenu s de l ’abbaye

,
un e fo i s que l

’ exp lo i tation réguhere d es

mine s eu t é té i n terrompu e , n e semb l en t pas pré c i sément en rappor t.
ave c l ’é tend ue du t err i to ire ; i l n e fau t paS oub l i er qu e ,

s ’ i l é ta i t
va s te

,
i l é ta i t trè s peu peup lé e t que s e s grand e s e t b el l e s forê t s

n ’avai en t de longtemp s pas alor s la va leur é conomiqu e qu
’ e ll e s

repré s enterai en t aujourd
’hu i . En 168 1

,
l ’ évêque Fran ço i s-Egon ,

qu i en avai t amod i é l e s r evenu s , en tira i t pour lu i—même annu e l le
ment l ivre s en argen t e t douz e foudre s de bon vin e t laissa it
en outre aux chano in es l ivre s en argen t , 46 1 quar tau t s de
céréal e s e t 22 foudre s de vin*. Un ‘

peu
'

p lu s ta rd , en 1688 , l e gou
vernement frança i s ayan t sa i s i l e s r evenu s de l ’abbave

,
l e s rétrocé

da i t à ‘

un anc i en maire de Remiremont
,
Romary Rognier , pour un e

somme de l ivre s
,
à payer comp tant chaqu e année “.

1 . I chtersheim , Topographie, I I , p . 32—34 . Gatrio ,
I I , p . 320. J e dois d ire

cependant que ce médec in , mentionné dès 1626 , ne me paraît pas d evoir
figurer parm i les fonctionnaires . A cette é poque , c'est à peine 3’ il y avait
des méd ec ins salarié s par l É ta t , pou r le bien du pub li c (quelque chose
comme nos méd ec ins cantonaux ) , d ans les grand es vi l les , S trasbourg, Col
mar , Haguenau . I l s'agit sans doute d u méd ecin particu lier de S . A . d e

M urbach .

2 . A ccord conc lu pour neuf ans avec Laurent Pancheron, secré taire du
roi , le 25 ju in 1681 . Gatrio, l l , p . 457 .

3. I bid . , p . 460. Ou tre cet ouvrage capital et la Chronique d es Dom inica ins
d e Guebwi ller , d é j à ci té e , on peut consulter pour l ’histoire de M urbach d eux
autres travaux d e M . X . M ossmann, M urba ch et Guebwi l ler (S trasbourg.

1866 , 1 vol . in 18 ) e t L
’É lection d

’

un p r ince
-a bbé d e M urba ch en 7601

(Guebwi l ler , 1883, 1 v .ol in On ne trouvera absolument rien , par
cont1 e , pour le X Vl I c siècle , dans les articles d e M . \V imerer sur M urbach,

inséré s dans la Revue ca thol ique d
’

A lsa ce (année 1867,p . 181 , 229 , 337 ,

qu i ne sont qu'une critique très générale et parfois incompé tente de la subs
tantielle é tud e publié e peu auparavant par le savant archiviste de Colmar.
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AB BAYE D E M ONST ER

Fondée dès avant l e mi l i eu du VI I e s1ecle
,
s i l ’on en cro i t l e s don

né e s trad i t ionnel l e s , par des re l igi eux de l
’

O rdre de Sain t-Benoî t
,

l ’abbay e d e Munster au Va l- Saint- Grégo ire ne figur e i c i que parc e

qu
’ el l e a l ’honneur d ’

ê tre spé c ial ement ment ionnée dan s l e t exte du
tra i té de Munster comme E ta t imméd i at du Saint -Emp ire . Son ter

r i to ire n ’a j amai s d épa s sé , en effet , l a val lé e moyenn e de l a Fech t ,
qu i re s ta p endant des s i èc l e s en fri ch e ou en vain e pâfure et n e vi t

que peu à peu s e former la vi l l e , l e s nombreux vi l lage s et l e s
hameaux qu i s e la par tagent au jourd

’hu i . Quand la Ré forme
,
s e

répandan t en Al sac e , péné tra dan s le val d e Munster ,
el l e trouva

imméd i at ement un so l ide appu i dan s l a vi l l e qu i s
’

é ta i t groupée
autou r de l ’abbaye , et qu i , dès l e X IV" s i èc l e , avai t su ob t en ir l e s
franch i se s des vi l l e s imp ér i al e s . Comme c e tt e p eti t e c i té avai t réu s s i

peu à peu à s e ratt ach er tou te s l e s local i té s du val , d e Sondernach
e t Sou lzeren j u squ

’à Hohrodt et E s chbach , l
’abbaye

,
en serrée de

tou t e s par t s , vi t son autor i té pol i t iqu e méconnu e , s e s droi t s u t i l e s
conte sté s , et b i entô t au s s i l e s r evenu s qu i lu i re stai en t , d i lap idé s

par des admin i s trateur s ind igne s ou retenu s par l e s membre s d
’

un

Magi s trat host i l e . E l l e n ’avai t pas l e s forc e s matér i e l l e s pour résis

ter à c e s u surp at ion s , l e ch iffre des catho l ique s de toute la val lée
n

’

é tant p lu s en 162 7 , d
’aprè s une d éc larat ion d e l

’

évêqu e de Bâl e ,
que de 300 environ sur l e s hab i tant s qu

’e l l e comp ta i t a lor s
La s i tuat ion de l ’abbaye d evin t p lu s lamentab l e encore quand l e s
Suédo i s p éné trèrent en Al sac e . Aprè s qu

’ i l s eurent oc cup é Colmar ,
l ’ abbé de Munster ,

Blarer de V V
artensee

,
alla ch er ch er un r efuge

ju squ
’à Vi enne

,
et l e chanc e l i er Oxen st i erna

, profi tant d e sa fu it e ,
confiai t

,
l e 26 mai 1634 , l

’admin i s trat ion de s e s t erre s aux Magi s
trat s prot e s tants de Co lmar e t de Munster . A p e in e y r e sta i t— il d eux
fami l l e s catho l ique s quand les occupat ion s e t i nvas ion s suédoi s e s e t
lorra ine s c e s s èren t enfin ’ . Le s b âtiment s é ta i ent dévasté s ou d é

tru its
,
l e s r e l igi eux d i sp er sé s , l e s r evenu s al i éné s ; mai s gr âc e à

l ’ i nt ervent ion effi cac e du gouvernement nouveau , grâc e à l
’

hab ile

condui t e e t aux ta l en t s admin i strat ifs du p rem i er abbé frança i s ,
D om

“

M archand*
,
l a res taurat ion matér i e l l e et moral e s ’

op éra plu s

1 . D om Calmet, H istoi re d e l
’

a bbaye de M unster , publ iée pa r F . D inago.

Colmar , 1882 , p . 181 .

2 . D om Calmet , p . 185 .

3 —D om Calmet assure que sa mémoire est restée en bénédi ction , même
parmi les hé ré tiques (p .
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rap idement qu
’

on n ’au ra i t osé l e prévo ir ‘
. Le Magi s trat de Mun s

ter ,
i nt im idé par le gouverneu r et l

’

intendant
,
n ’ e s saya pas de pro

te s ter contre des rev end i cat ion s qu i n
’

é ta i en t pas toute s égal emen t
légi t ime s , et l e s financ e s de l ’abbaye é ta i ent dan s un é tat des p lu s
sat i sfa i sant s quand D om Marchand mourut en avr i l 168 1 I l eu t

pour su cc e s seur le frère même de l
’

intendant d
’

Alsac e
,
D om Lou i s

de La Grange , qu i fut p lu s tard au s s i cons e i l l er d
’

Eglise au Cons e i l
souvera in d ’

Alsace . Ce lu i —c i ach eva l ’œuvre de son prédéc e s seur ,
et

,
au témo ignage , p eut—ê tre un p eu par ti a l , de son aîné

,
i l fi t par

s e s so i n s , dé l ad i t e abbaye , l
’un des p lu s beaux monastère s de l

’

Al

lemagne N ’ayant , pour a in s i d ire , pas en d
’h i s to ire sou s l e s em

pereurs , l
’abbaye d e Munster n ’ en eut pas , à plu s forte rai son , sou s

l e s roi s de Franc e , e t c
’ e s t dan s notre s i è c l e s eu l ement que l a tran

qu i l l e val lé e qu i l
’

abritait s ’ e s t ouvert e au bru i t e t à l ’ac t ivi té de
l ’ indu s tr i e modern e mai s à c e moment l ’ant ique abbaye avai t c e s sé
d
’ exi s t er .

g4 . L
’

AB BAYE D E M AR M OUT IE R

De tou te s l e s fondation s mona s tique s de l er e mé rovingi enne , l a

p lu s anc i enne en Al sac e semb l e avo i r é té c e l l e de l
’abbaye de M ar

mout i er
, pu i squ

’

on la fa i t remonter à la fin du VI e s i èc l e
,
et à sa in t

Léobard
,
l ’un des compagnon s d e sa in t Co lumban , dont e l l e apor té

l e nom (Leoba rd i Cella ) j u squ
’à sa re staurat ion par sa in t Maur ,

ver s 724 . Aux pr emi er s s i èc l e s du moyen âge ,
e l l e avai t en des pos

s e s s ions a s se z é t endue s l e long de la chaîn e des Vo sge s moyenne s ,
entre Saverne et VV

asselonne ,
et ses abbé s por ta i en t , comme c eux

de M urbach,
le t i tre de pr in c e s du Sain t-Emp ire .Mai s au XVI I e s i è c l e

,

e l l e s e voyai t conte s ter d epu i s longtemp s la p lupart de s e s dro i t s
s e igneu r i aux sur l a march e de Marmouti er

,
ou p lu tô t e l l e en é ta i t

pre squ e enti èrement p r ivée par s e s anc i en s avoué s ou par c eux qu i
s ’é ta i en t sub s t i tué s à eux

,
l e s Hanau -L ichtenb erg,

l e s duc s de Lor
ra in e , l e s R ibeaup ierre ,

e tc . ,
e t e l l e ne t i ra i t p lu s que d

’ as s ez fa ibl e s
rev enu s des qu elque s loca l i té s auxquel l e s , à l

’ exc lu s ion d e M ar

mout i er m ême 3 , se rédu i sa i en t s e s domaine s . Du ran t la longue admi
nistration de l ’abbé Frédér i c Schwar tz (1599 le mona s tère

1 . C
’est lui qu i d é tacha le monastère d e la Congrégation helvétique , pour

le rattacher à celle d e S a int-Vanne et de S aint-H id u lphe , à. laquelle i l appar
tenait lui-même .

2 . Cepend an t les revenus ne dépassèren t jamais 12 à li vres (La
G range . M émoi re) . ce qui prouve bien le peu d'importance de l

'abbaye au
X V I I e siècle , en tan t qu ’

organisme administratif et poli tique .

3. L
’abbé n ’avait pas d ’autorité sur cette petite vi l le qu i é tai t soum ise aux

coseigneurs d e sa M arche .
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d ro i t s de l ’abbaye ne s
’

é tenda ient que sur une par t i e de l a p e ti te ,
vi l l e d ’

Andlau e t de sa banl i eu e
, pu i s sur de vaste s forê t s s i tuée s

prè s de \Vangenbourg, au nord de l a val lée de l a Has e l , entre l e
comté de Dabo e t les ba i l l iage s de V V

esthoffen et de \Vasselonne …

Le chap i tr e comp ta i t douz e chano in e s se s qu i ava i en t à fournir des

preuve s de nob l e s s e trè s sévère s , mai s n
’ava ient que de mod e ste s .

revenu s Par l e ttre s patente s de j u i l l e t 1686 ,
Lou i s

’ X IV confirma .

tous l e s p r ivi l ège s de l
’ abbaye , vu l

’ importanc e , y é ta i t—il d it , qu
’ i l

y a pour l e s gent i l shommes cathol ique s d
’

Alsace de pouvo ir mettre
l à l eur s fi l l e s , san s fa ire des vœux , j u squ

’à c e qu
’ e l l e s trouvent un

par t i pour se mar i er , — cc qu i e s t aux d i t s gent i l shommes d
’

un grand
s ecour s e t avantage , l eur s mai son s se trouvan t par c e moyen cons i

d érab lement déchargée s‘

O u tre l e s terr i toi re s ment ionné s p lu s hau t , l
’abbaye d ’

Andlau pos

séda it . encoré les t erre s de l ’ anc i enne abbaye de Honcourt (Hugs _

hoffen ) , au val d e Villé , dont les ; bàtiments dé labré s ava i ent été
donné s au commenc ement du XV I I" s i èc l e par l

’

évêqu e LéOpO ld
d

’

Au triche à la C ompagn i e dé J ésu s . Mai s l e s Révérend s Père s d ’

En

sishe im , p eu d é s ireux de s
’

é tab l ir lo i n du monde , dan s l a sol i tud e
sauvage du va l de Villé , revend irent c e domaine , b i en tô t aprè s , à
l ’abb e s s e- pr i nc e s s e d

’

Andlau .

5 6 . TE R R E S D E L EVÊCH É D E SP I R E EN ALSACE

Dan s l e nord de l’Alsace , te l l e que la firen t l e s événements du
XVI I e s i èc l e , un c er ta i n nombre de t erri to ire s appar tenai en t à l

’

évê

ché de Sp ire . C ’

é ta i t d ’ abord l e comté de Lauterbou rg,
s i tué au

con fl uent de l a Lauter et du Rhin
, qu i en fa i sa i t par ti e d epu i s le mi

l i eu du X I I I e s i è c l e . I l é ta i t d ivi sé par l a Lau ter en d eux moi t i é s , l e
ba i l l i age supér i eu r e t le ba i l l iage infér i eur ,

comprenan t une ving
ta in e de commune s . C ’

é ta i t à Lau ter‘

bourg que ré s idai ent l e s r epré
sentants d e l ’au tor i té ép isc0pale ,

le
"

ba illi supér i eu r (O beram tm ann) ,
l e greffi er ,

le cons ervate ur des forê t s (Wa ld/ b a th) et l e prévôt
qu i exerça i t l a j u s ti c e . La v i l l e é ta i t admin i s trée

par un con s e i l de dou z e membre s , é l u s annu e ll ement , e t p ré s idé s
par d eux bourgmestre s . E l l e ava i t pos sédé jad i s l e d ro it de haute - et

1 . La Grange d i t qu ’elles sont fort bien nourries, ma is n‘ont chacune que
très peu d e revenus , qu i ne vont au p lus qu'à vingt esens pour leur entre
tien (M émoire, fol . Cela n’

empêchai t pas le total des revenus de
M adame d ’

And lau , a al ler d e seize à d ix-hu i t m i l le l ivres d e rente
2 . Ordonna nces d

’

A lsa ce, I , p . 159 .
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ba s se j u sti c e , mai s les u surpat ion s suc c e s s ive s d u ba i l l i ne lu i
ava ient la i s sé que l a s imp l e po l i c e loca l e‘.

Par su i te de sa po s i t ion géograph ique , Lau terbourg eut cons ide
rablement à sou ffr ir p endan t les guerre s de T r ente An s , de Hol

l ande et du Palat inat . Assez cons idérab l e encore au momen t d e l a
réunion de l ’Alsace à la Franc e ? , e l l e fut à peu prè s comp l è tement
dé tru i t e en 1678 et , en 1680,

e l l e n e comp ta i t p l u s que que lque s
fami l l e s . Le gouvernement frança i s v r é tab l i t les for t ifications , y m it
un commandan t de p lac e et un aid e -major ; mai s encore en 1696 on

n ’y comp ta i t que 55 fami l l e s de bourgeo i s e t une trenta in e de ma
nant s i sraé l i t e s ou chré ti en s 3

Depu i s l e m i l i eu du XVI e s1ecle ,
l e s évêque s de Sp ire po s sédai ent

auss i l e Mundat infér i eur ou l e s t erre s exemp t e s de l a j ur id i c t ion
landgraviale , j u sque—l à p ropr ié té de l

’ ant ique abbaye d e \Vi s s em
bourg‘

. Conver t i e d ’abord en chap i tre prévôtal par un e bul l e de
C lémen t I I I (25 août c e l l e— c i ava i t été réuni e à p erpé tu i té un

peu p l u s tard par une nouve l l e bul l e du pap e Pau l I I I (févr i er
au s i ège ép i s copal de Sp ire , pour emp ê ch er l a ru ine enti ère du cha
p i tre et l a d i lap idat ion d e ses r evenu s L e Mundat i n fér i e ur ou de

Wissembourg s
’

é tenda i t en de çà et au - de là de l a Laut er . Au sud d e

c ette front i ère nature l l e
, qu i sépara i t j ad i s l e Nordgau du Sp irgau ,

i l n ’y avai t que l e ba i l l i age d
’

Al tenstad t , à l
’ e s t de l a v i l l e de Wis

sembourg, qui durant la guerr e de T ren te An s fut en par t i e oc cupé

par d ivers commandan t s au serv i c e d e Suèd e et crue l l emen t fou lé

par le s pas sage s de troup e s continu el s L e s autre s bai l l iage s du
terr i toire

,
c e ux de M adenbourg, Dahn e t Sa in t—R émy ,

fai sa i en t
part i e de la bande de t er ra in compr i s e en tre l a Lauter e t la Que i ch ,
qui fut s i longuement conte sté e en tr e l a Franc e e t l

’

Empire , d epu i s
la paix de Ryswi ck j u sque ver s l a fin du KVI I I e s i è c l e .

g7 . TE R RE S D E L EVECHE D E BALE EN AL SACE

Les pr i nc e s - évêqu e s de Bâle , don t l
’ autor i té sp ir i tue l l e s ét enda i t

1 , Pour les d é tai ls , voy . J . Bentz , Descr ip tion histor ique d e La uterbourg,

S trasb . , 1844 , in- 8 .

2 . Ell e comptai t 213 maisons en 1649 .

3. Bentz , p . 93—94 . En 1780, la popu lation é ta it 'monté e a plus d e
âmes .

4 . El le s’appelait d ’

ord inaire en allemand K ron \Veissenburgp our la d is

tinguer des nombreuses autres localité s d u même nom .

5 . Voy . pour les d é tail s .1 . Rheinwald , L
’

a bbaye et la vi l le d e \Vissem
bourg, W issembourg,

1863, 1 vol . in

6 . Le Chapitre avait en,
dès avant la venue des S ué dois , de graves p laintes

a*laire sur les usurpations dont i l é tait l
'

ob j et . C .
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su r une par ti e for t cons idérab l e de l
’

Alsace
,
n ’avai ent

,
au XV I I" s1ec le ,

gardé de l eur s va st esdomaine s d an s l e comté de Ferret te , ab sorbé s

peu à p eu par l a m aison
'

d
’

Au tr iche
, que les d eux vi l lage s de Burg

fe ld en e t d e Haesingen, s i tu é s au sud de Huningu e , ver s l e p et i t
cours d ’ eau de l a Birs ig.

g8 . LE S TE R RE S D E L
’ORD RE TEUTON IQUE EN ALSACE

S i l ’on con sid ère l e s Grand s -Maître s de l
’

O rdre T eu ton ique
comme des pr i n c e s e cc lé s i a st ique s é tranger s , possessionnés en AI
sace ,

c ’ e s t égal ement le l i eu d e l e s nommer i c i , car i l l eur r e sta i t
au XVI I e s i è c l e , dans l a p rovinc e , en d ehor s de c erta in s immeub l e s ,
comme l e s commander i e s de Rixhe im ,

Rouffach , And l au , e tc .
,
aux

qu el s ne s e rattac ha i t au cun dro i t t e rr i tor i a l
,
l e s d eux vi l lage s de

Fe s s enhe im e t de Ried s e l tz L e premi er s e trouva i t d an s l a Haute
Al sac e

,
sur l e Rh in , au sud du bai l l iage de Heifern et au nord de

c e l u i de Land s er . L ’au tre é tai t s i tu é dans la Ba s s e-Al sac e
,
au sud de

Wi ss embourg, sur l e s l imi t e s du Mundat in fér i eu r .

Tou s l e s au tre s t err i to ire s ec c lé s ia s t iqu e s , —
. et i l y en ava i t eu

beau coup au moyen âge qu i avai ent j où i p lu s ou mo in s longtemp s ,
p lu s ou mo in s comp l è t ement , de l eur i ndép endanc e , sou s la tu te l l e

p eu gênante de l
’

Emp ire , avai ent p erdu au XVI I e s i èc l e l eur qua
l i té d ’

Etats imméd i a t s . La p lupar t , e t parmi e l l e s l e s c é l èbre s abbaye s
d e Masevaux , de Luc e l l e de Pair is “, avai en t vu l eur autonomie
ab sorbée par l a mai son d

’

Autriche ; e l l e s pa s sèrent , aprè s l
’an

nexion,
sou s l ’autor i té de l a couronne de Franc e . D ’autre s ava i en t

été ob l igée s de re connaî tre l a prote c t ion des é l ec t eur s palat i n s ,
comme VValbourg ; c e l l e de l

’

évêché d e Stra sbou rg,
comme Neu

bourg‘
, ou ,

comme Surbou rg ,
c el l e de la pré fec ture de Hague

I l n ’y a donc pas l i eu de s
’ en oc cup er ic i p lu s en dé ta i l

,

quel l e que pu i s s e avo ir é té l eur importanc e au po i nt de vue de l
’

bi s
to ire ec c lé s i as t iqu e c t re l igi eu s e d e l a prov inc e .

1 . I chtersheim , TOp ograp hie, 11, p . 95 .

2 . S ur Lucell e on peut consu lter A . Quiquerez , dans la Revue d ’

A lsa ce,
1864 , p . 257 , 321 , 385 . et le chanoine P . . M urv dans la Revue ca tholique
d

‘

A lsa ce, 1859 , p . 137 183.

3. S ur Pai ris, voy . J . R a thgeber, dans la Revue d ’

A lsa ce, 1874 , p . 102 .

Pend ant le XV I I ° siècle , l ’abbay e ava it é té soum ise par les archiducs a un

admin istrateur sé cu l ier ; après 1632 , Gustave Horn la donna à l 'un d e ses

colonels . Lou is X I V la fit rendre a D om Bernard in
_
Buchinger, en 1642 .

4 . S ur Neubou rg, voy . L. Vantrey , L
’

a bbaye d e Neubourg, Revue d
’

A l
sa ce, 1860, p . 66 ss .

5 . S ur S u rbourg, on peu t consulter la notice de M . l'abbé Léonard F ischer,
Revue ca thol ique d ’

A lsa ce , 1894 , p . 504 suiv .
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vo lont i ers sur l e c harme et la b eauté d e l ’ en semb l e ‘. Le s nombreux
éd ific e s pub l i c s , l e s égl i s e s et sur tou t la cathédral e immense avec
son c locher d ’une épouvantab l e e t e strange haut eur e t ar t ific e mer

ve i l l eux 2 que l e s pr inc e s n e dédaigna i ent pas d
’

escalader j u squ
’au

sommet ° , e t les mi l l e merve i l l e s de ses voûte s sp l end id e s , d e s e s
verr i ère s et d e son hor loge a stronomique , at t ira i ent d

’ abord l e s
v i s i t eurs ; pu is on al la i t admirer l e nouve l Hôte l- de -Vi l l e

,
la grand e

sal l e aux be l l e s t ent ure s
,
où l e s membr e s des Cons e i l s réun i s

s i égea i ent dan s l eur s s tal l e s enbo i s s cu lp té , l a sa l l e des dé l ibérat ion s
s ecrè te s

,
ornée de nomb reux tabl eaux de maîtres s trasbou rgeo i s .

Le s s e igneur s de hau t l ignage ou l e s p er sonne s spé c i al ement recom
mandée s par que lqu

’un des gouvernants de l a Répub l ique ob t ena i en t
au s s i la p ermi s s ion de vi s i ter l

’

Arsenal ; on l eur y montrai t non s eu
lemen t l e v i e i l a tt ira i l de guerr e , r emontant par t i e l l ement au moyen
âge , e t sur tou t de sp l end id e s armure s ènlevées aux ch eval i er s de
C har l e s l e T émérair e , sur les champ s d e batai l l e de Morat et de
Nancy

,
mai s au s s i l e s engi n s de guerre modernes , c anons , mou squet s ,

tonne le t s de poudre et d e ballesT angé s d an s tro i s longs bâtiments
e t so igneu s ement entretenu s en é ta t de s ervi c e imméd i at . Tou s
l e s ba st ions d es rempart s sont armé s , e t c ep endan t on v fond chaqu e
jour de nouve l le s p i è c e s , s ec r ie l ’un des vi s i t eurs émerve i l lé .

O utre l e s lourd s canon s de bronz e , i l y ava i t admiré l
’ar t i l l er i e

légèr e , en la i ton , des appare i l s pou r foui l l er la nu i t l e s c amp s et
retranchements enn em i s ave c un fa i s c eau l um in eux

,
et même des

canon s s e chargeant par l a c ula s s e Les gu id es des é trangers ne
manquai en t pas non p lu s de l eur fa ire vi s i t er l e s immen s e s gren i er s
d

’abond anc e
, dont qu elqu e s débr i s , b i en t ran s formé s , i l e s t vra i ,

sub s i s t en t encore de nos jour s
,
et où des mi l l i er s d e qu intaux de

1 . S trasbourg, d i sai t le d i plomate Constant Huyghens , en 1620, est une des

plus bel les . riches et magnifiques vi lles d e l
’

A llemagne , voire des p lus
grandes et des m ieux a iré es, a force bel les rues , la rges et d roites qu i , par la
su ite de quanti té de grand es maisons d e genti lhommes . riches marchants et
au tres , se rend ent aucunemen t pareil les a cel les d 'Anvers. (Byd ragen en

meded eelingen von het histor isch genootseha ap te U trecht, S
’

Gravenhage ,

1894 , p .

2 . S amuel Bernard , Ta blea u d es a c tions d u j eune gent i lhomme . S tras
bourg, Ledertz , 1624 , p . 190.

3 . Hu yghens vit tout au sommet la jarretière doré e que le j eune é l ecteur
pa latin F réd é ric V vena it d 'y la isser ré cemment comme témoignage de sa
pré sence . P lût au ciel qu

‘

i l se fû t borné a des prouesses de ce genre ! (Byara
gen, p .

4 . Le vin von d er S chu leuburg p . p . Hassc l , p . 38 . Voy . aussi l ’admira
tion de Rohan pour ce tte arti lle rie exprimé e dans ses M émoires . (Amsterdam ,

1756 , t . I I , p .
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céréal e s
,
entas sé s dan s s ep t é tage s superposé s garant i s sa i en t la c i té

pour de longue s anné e s con tr e les t erreu rs d e l a famine ou d
’

un

b locu s ‘. On y exh ibait aux tour i s te s des b lé s datant du XVe s i èc l e
,

de même qu
’

on leur fa i sai t goûter , dan s les cave s de l
’

Hôtel-de-Vi l l e
,

des crûs remontan t à l a guerre des Paysans , ou m ême p lu s loi n , et

qu
’

on ne qu i tta i t pas san s r egre t , ni même , s
’ i l faut en c ro ir e l ’un

d
’ eux

,
san s émot ion s p l u s v ive s ’ . Les vi s it eur s p lu s sér i eux ne

dédaignai ent pas d
’al l er vo i r au s s i le Grand Hôp i ta l , la Douane et

se s va ste s entrepôt s , encor e d eb ou t , sur l e s bord s de I ’ l l] ; i l s

pouvai ent s e reposer en su i t e dans l e s nombreu se s h ô t el l er i e s et

taverne s de l a c i té
,
ou s e rendre a l ’Amnze isterstub

,
au loca l offic i e l

où l e con su l -régent de l a Répub l ique prenai t pub l iquement s e s repa s
aux fra i s de l ’Etat . I l s é ta i en t admi s à s ’y rafra ich ir égal ement , à
leur s fra i s s ’ entend

,
à cond i t ion d ’

ob s erver une atti tud e re spectu eu s e
en pré s enc e des p er sonnage s offic i e l s , et de s

’

v d écouvr i r p endan t
qu

’

on pronon çai t l e Bened ic i te e t le Gra tia s Ce qu
’

on pouvai t b i en
contemp l er du d ehors , mai s sans e spo i r d

’

y péné trer c
’

é ta i t l e
Tr é sor

,
l a Tour - a u .r -Pfennings , qu i s

’

é l eva i t haut e e t carr é e
,
ressem

blant vaguement à l a Bast i l l e , à . l
’

angle de l a p lac e des Carme s
D échaux , l a p lac e Kléber ac tu e l l e . On y tenai t sou s bonne gard e l e s
importante s ré s erve s moné t ai re s de l a v i l l e , s e s l ettre s de gage » et

autre s t i tre s financ i er s
,
e t l ’ entrée de l a con struc tion mas s ive

,

abattue au s i èc l e d erni er
,
é ta i t int erd i t e à tou t autre qu

’aux membr e s
du Magi s trat .
Les hommes d ’

Etat
,

. l e s d ip lomate s en rup tu re de rban, r enda i ent
en su i te v i s i t e à que lqu

’un des habi les patr i c i en s ou des j uriscon
sultes émér i t e s qu i . d ir igea i ent l a , politique strasbourgeoise ; le s

savant s al la i en t voi r l e s profe ss eur s de . l
’

Acad émie , qu i _
allait ê tre

b i entô t changé e en Un iv er s i té ,
_

_
ou , se dé l e_c ta i en t à exam iner l

’

un
,
ou

l ’autre d es de c urios i tés art i s t ique s et sc i ent ifique s , s i
nombreux alor s dan s la je

‘unes éc erv e lé s et ga i s com

pagnons _
ne manquai en t pas de vi s i t er dans l eur bou tique _ près de l a

Douane , l e monstrueux _ et j ovial _
cor_
d i er de l a Répub l ique , Y erri

Haag e t sa femme , d
’

un po id s p lu s extraord ina i re encore , et dont les
propo

"s Sélés
_ fàisai érif les

"

dé l i ces. dé
'

léùrs
’

interlOcuteu
'

rs bourgeo i s
ou t i tré s ‘. Part i cu l i èrement content s é ta i en t les .

—voyageu rs qu i

1 .

‘

Ze il ler , I tinéra r i i Contihua tio, p . 21

2 . Hasse l , p . 40.

3 . S ur ces deux personnages, qui dans le premier tiers du X VI I ° siècle
furen t une d es cur ios i tés

‘

les plus ‘ connues '

et cour

'

ues
'

de S trasbourg; voy .

A ug. S toeber, Yer r i Ha ag
“

le gros cord ier
‘

d e S trasbourg, d ans - l
‘

a Réc iié
d

‘

A lsa ce, 1863, p . 97 . I l pesait 440 l ivres , son épouse , '

489 liîvrè
‘

s Quand el le
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a rr iva ient
'

à temp s pour a s s i s ter à l ’une de c e s fê te s pupula iœ s
,

as s ez fréquente s en somme , dan s la vi e journal i ère d
’alor s

,
aux

régate s sur l
’ l

_

l l (Ga ense lsp ie l) , à qu e lque grande mascarad e (Bu t; en

la ufen) , à un grand tir à l
’

arquebuse (Voge lsc /ziessen) ou au t irage
d

’une loter i e toujour s b i en ac halandé e par les joueu rs
du d edan s e t du d ehor s . D ’a i l l e urs , même en temp s ord i na ire , on
trouvai t à Strasbourg des d i s trac t ion s suffi sante s ; on al la i t s e pro
mener eu barque , à la Montagne -Vert e , à l a Rober t sau ‘, on examinai t
l e pon t pr è s de Kehl , s i

_
c é l èbre par tout et qu i é ta i t en effet l e

s eu l qui réuni t d
’une façon p ermanente l e s d eux r ive s rhénan e s

en tre Bâl e e t Sp ire ; por té par des bateaux au mi l i eu du courant , par
des ch evale ts , p lu s prè s des bord s , i l me sura i t prè s de p i ed s ”.

Quant a l a populat ion , e l l e é ta i t général ement d é cr i t e par l e s
é trangers en terme s flatteurs pour son amour—propre L e p eup l e
y e s t d ru e t d i l igen t , dit Huyghen s, cour to i s e t for t ac cos tab l e aux
e s tranger s , les femmes la p lupar t b lond e s e t bel l e s e t de beaucoup
p lu s gent iment hab i l lée s qu

’en d ’ au tre s endro i t s d e c e païs 3.

Quand un e fo i s la guerre eu t commencé pour ne pre sque p lu s
c e s s er p endant d eux générat ion s , l

’a spec t d e Stra sbourg aus s i
d evi ent p lu s moros e ; l e s affa ire s n e marchant p l u s , l e s é trangers s e
fa i sant rare s

,
l ’ é tud i an t comme le négoc iant re stre ignant s e s d ép en se s ,

l ’ac tivi té d es art i san s s ’ arrê te
,
tand i s que l eur s impô t s augmentent .

L e Magi s trat d éfend en ou tre l e s fê te s et les d i s trac t ions monda ine s
comme une rébel l ion d é te s tab l e contre - l a ju s te co l ère de D ieu . Pu i s
c ’ e s t la foul e des malheureux campagnard s , des bann i s , des mi sé
rables de toute catégor i e qu i vi en t ch erch er un abr i pré c aire e t de

quo i n e pas mour ir de faim d err i ère l e s mur s de la vi l l e , e t dont
les lamen ta tion s é toufl ’

ent l e s ga i s re fra in s de l
’ âge pré c éd en t .

Pui s
,
l a grand e guerr e terminé e , c e ne sont p lu s s eu l emen t des

genti l shommes a l l emand s , au tr i c h i en s ou po lonai s qu i vi ennent
admirer l e s merve i l le s de Strasbourg,

au sor tir des sab l e s de l a
Marche de B rand ebourg ou d es forê t s de l a L i thuan i e ; on y vo i t

pas s er main tenan t au s s i l e s cava l i er s é légant s et b l a sé s de l a cou r

mouru t , en 1620, a 44 ans, i l lui fallu t un cercuei l d e 5 pied s d e large, porté
par d ix forts de la halle . Zinkgrei n

'

a pas d édaigné d e consigner une sé rie de
bons mots d e Y erri dans ses P roverbes.

S trasbourg é ta i t s i llonne a lors d e nombreux canaux qu i lui donnaient,
au d ire d e ses admi rateurs , un faux air de Venise , à la d itîé rç nce ,

d i t

Zeiller (p . que l ‘eau d e Venise est puante et salé e, tand is que celle de
S trasbourg est douce et pure ; cet é loge é ta i t bien exagéré .

2 . T rausch, l ‘ayant mesuré le 2 1 juil let 1617 , lui trouva une longueur
de pied s. D acheux, F ragments, I l l , p . 46 .

3. Byd ragen, p . 146 .
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semb l e pas pouvo ir ê tre ré sol ue d
’une façon c er ta in e avec l e s maté

r i aux trè s d éfec tu eux encore qu i nou s sont connu s‘. Nou s avon s de
nombreux ch iffre s sp éc iaux sur l e s na i s sance s

,
l e s mar i age s e t les

dé c è s de t e l l e ou t e l l e anné e mai s nou s ignorons comb i en de ces

cas sont attr ibuab l e s aux é tranger s séjournan t à Strasbourg en
t emp s de d i s et te , de guerre ou d

’

épidém ie . On do i t m ême suppos er
que c e sont l e s ann ée s anormal e s qu i ont é té l e plus souvent notées

par l e s chroniqu eur s ; i l e s t donc trè s d iffi c i l e , pour ne pas d ire
impos s ib l e , d e t irer des conc lu s ions sc i en tifiqu e s d e l eur s donné e s ,
e t pour y voir c la ir , i l faudra i t qu

’un travai l l eur pat i en t dépou i l lâ t
minut i eu s ement tou s l e s r egi s tre s des bap tême s et tou s l e s regi s tre s
mor tua ire s de Strasbourg, pour un âge d

’homme au mo i n s . I l res
sor t c ependant dès maintenant un fa i t c er ta in de la compara ison des

ch iffre s que nou s conna i s son s , c
’ e st qu

’au XVI I" s i èc l e l e nombr e
d es nai s sanc e s fut pre sque toujour s dépas sé par c el u i des d éc è s . La

population n
’ a donc augmenté à c e tt e époqu e , quand e l l e a aug

menté
, que par l

’

imm igra tion con s tante d
’

é lément s nouveaux
,
non

par la na ta lité nature l l e de l a bourgeo i s i e sédehta ire*. On p eu t en
d édu ir e éga l emen t , ave c que lqu e apparenc e de c er t i tud e , qu e Stra s
bourg compta i t environ âmes à l a fin du X \

’

l" s i è c l e
,
contre

environ qu
’ e l l e avai t eu e s c ent an s auparavantï E l l e a l la en

augmentant en core , mai s l entemen t , j u sque ver s l e moment de l a

périod e su édoi s e de l a gu erre de Tr ente An s . On ne r i squ e pas de
s e tromp er de beaucoup en affirmant que , ver s 1630, l a v i l l e (i ntra
muros ) comp ta i t 32 à hab i tan t s de tout âge‘. Pui s vi en t la
décro i s sanc e

,
rap id e e t durab l e les d i s e tte s

,
l e s grand e s ép idémi e s ,

l e s souc i s de toute nature d éc iment la popu lat ion , la fécond ité
d im inu e

,
l ’ immigrat ion s e ral ent i t e t quand en 168 1 Stra sbou rg

1 . Voy . sur cette question le Bu rger] reund , journa l strasbourgeois , 1776 ,

p . 322 . Ch . Boersch, E ssa i su r la mor ta l i té S tr a sbourg, S trasb .

, 1829 .

111 J . K rieger , Be i tra ege sur Geschichte d er Vol/rsscuchcn,
sur med ic i

nischen Topographie und S ta tis t i l.
‘

con S tr a s sbri / g, S trassb . 1878- 1879 , t . I ,
p . 167 ; 1 . l i , p . 63. Eheberg. S tra ssburg

’

s Bezoei /rer ungssa /il sei t Ende d es
X V. J ahrhund er ts, d ans les J a /u bzi c /1er j

'

u
‘

r A a t iona loe/conom ie, vol . 4 1 ,

p . 297 . e t vol . 42 , p . 4 13. J astrow ,
Vol/xssa h i {lou i se / rer S ta ed t1e , Berl in,

1886 , p . 67 , 1 58 .

2 . Pour les d é ta ils, les appréc ia tions varien t . Boersch veu t que , de 1600a

1633 d é j à, il y ai t eu une moy enne d e 700 dé cès d e p lus que de na issances .

Eheberg, é l iminant les chiffres énormes des épid émi es (frappant surtout les
masses rura les campé es d ans les murs) , n

’a rrive qu'

à un excédant annuel
d

’environ 150 d é cès pour cette même pé riod e .
M . J astrow nous sembl e avoir é tabl i ce point, contra irement aux chiti res

exagéré s qu'on c i tai t au trefois .

4 . K 1 1ege 1 admet l augmenta tion (I I , p . ma is ne c i oit pas que le
maximum de

c

population a i t d é passé jamais 29 ,000 âmes .
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pas se sou s l a dominat ion royal e
,
i l n e s emb l e pas que l e tota l de

se s hab i tant s (bourgeo i s e t manantsl a i t dépas sé âme s
,
s i

tant e st qu
’ i l a i t atte in t c e chiñ‘re‘. Aprè s tre i z e an s d

’

un ca lme au
mo in s relat i f

,
e t d

’ une repr i s e des affa ire s i nconte stab l e ,
le

rec en sement d e 1697 n e donne qu
’un tota l de âmes

,
san s

compt er , i l e st vra i l e s fam i l l e s de l
’

état-major et de l a nob l e s s e
,

ain s i que l e s ec c l é s i a st ique s cathol ique s ’ ; mai s ces c atégor i e s n e
saura i ent fournir l e s âm e s néc e s sa ire s pou r arr iver au ch i ffre
de donné par l e 1Wénzoire d e La G range

ä

Dans c e tte popu lation i l y ava i t eu de tou t t emp s , et non pas s eu
l emen t au moment où l ’ intendant fai sai t réd iger sa d e scr ipt ion d e
l
’

Alsace ,
trè s peu de r i c h e s L e s p lu s notab l e s ammeistres de l a

Répub l ique n e croya i en t pas déroger en fai sant le commerc e‘ ou en
exerçant une indu str i e‘. Le re st e des hab i tan s , d i sa i t La Grange
avec ra i son

,
e s t communément à son ai s e . I l n ’y en a guère qu i ne

trouvent à gagner l eur v ie ; au s s i n
’y a- t- i l que trè s peu de

pauvre s“ Au po in t de vue des cu lt e s , l e s hab i tants de Strasbourg
ava ient été a p eu prè s exclu s ivemen t luth é r i en s ou ca lvin i s te s , j u s

qu
’ en 1681 . Quelque s chano in e s , qu elqu e s re l igi eu se s , un c er ta in

nombre d e domestiqu e s d es deux s exe s , san s dou te au s s i que lqu e s
compagnon s de mé t i er s , formai ent une i nfime minor i t é cathol ique ;
encore n’

é ta ient- ce que des manant s et non des bourgeo i s . Quant
aux I sraé l i t e s

,
i l s ava i ent é té imp i toyab l ement é carté s de l a v i l l e

d epu i s le X IVe s i è c l e e t l e s prem ier s qu i r entrèrent à Strasbourg
ne le firent que dan s l a s econde mo i t ié du r ègne de Lou i s XV .

Encore en 1697
,
La Grange d é c lara i t que l e nombre d es fami l l e s

cathol ique s d e bourgeo i s n etai t que de c en t environ 7 I l y a

peu de cathol ique s or iginaire s , ajou ta i t-il , l a p lupar t é tant nou
veaux convert i s qu i n

’

ont fai t abjurat ion que pour entrer dan s l e s
charge s d e la v i l l e d epu i s que l e Roi a ordonn é que l e s p lac e s

1 . P eut-être le chiffre d u Bû rgerf reund (1776 , p . qu i donne âmes,
est- i l encore le plus rapproché de la vé rité .

2 . S avoir catholiques , luthéri ens , calvin istes , feux .

F ai t à S trasbourg. le 6 novembre 1697 . (Etat d es feux et âmes qu i se trouvent
dans la v i lle d e S trasbourg. (A rchives mun icipales , A .A .

3 . En 1709 . le chi tïre de la population d épassa i t âmes . (M M . )
4 . D ominique D ietrich ou F . Wû rtz , par exempl e .
5 . A insi les S taedel é ta ient imprimeurs .
6 . La Grange . fol . 286 . Cette affirmation est peut—être un peu exagé ré e ; i l

y avai t des pauvres , mais i ls é taient bi en secourus , et leur misère n ’é ta it pas
aussi noire que cel le d e certa ins prolé taires d ’au jourd ’

hu i .
7 . Le chitîre de donné par l ’ É ta t de 1697 , embra ssait tous les ma
nants , domestiques , manouvriers , etc . I l n

’

y a pas contrad iction entre les d eux
données
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vacante s des luthér i en s s erai ent r emp l i e s par des cathol iqu e s‘
La pr i s e de po s s e s s ion de Stra sbourg par Lou i s X IV ne changea

pas , tout d
’abord , d

’une façon notab l e , l a phys ionomi e extér i eur e de
l a c i té . Le s r empart s qu i data i ent en par t i e du KVI e s i èc l e

,
mai s

avai ent é té re fa i t s en maj eu re part i e duran t la cr i s e trentenaire et la

guerre de Ho l l and e , fur ent , a in s i que nou s l
’avon s déj à d it

,
à p eu

prè s maintenu s par Vauban , sau f à l
’ endro i t où i l é tab l i t l a nouve l le

c i tad e l l e
, qu i d evai t rendr e la fort ere s s e imprenab l e aux ennemi s

d
’

ou tre—Bh in ’ . Le for t B lanc e t l e for t d e Pi err e s qu i vinrent s
’y

ajouter sur l e s front s oc c id enta l e t s ep ten tr ional , furen t cons tru i t s
sur

’

des e spac e s , non encore surbâtis, s inon en grange s , échoppe s ,
j ard i n et s , e tc . , e t ne changèrent par conséqu ent pas davantage l

’as

pec t de l a v i l l e“. C e n ’ e s t qu
’au cours du s i èc l e su ivant qu

’

on é l eva
su cc e s s ivemen t l e s grand s e t b eaux éd ifi c e s pub l i c s pour les au to
rités c iv i l e s e t m i l i ta ir e s d e l a provinc e , l

’

Intendance , l
’hôte l du

prêteur royal , l
’hôte l d e Darmstad t

,
c elu i d es Deux-Pont s , l e nou

veau palai s ép i scopal que nou s voyon s encore a ujourd
’hu i ; c

’ e s t
a lor s au s s i que l

’

on refi t l e s façad e s de nombreu se s ma i son s , qu i
l eur donnèrent un a sp ec t mod erne , que cer ta ine s rue s furent
p ercé e s , de nouve l l e s p l a c e s é tab l ies et que l

’afflux de l a populat ion
vin t augmenter l e pr i x des t erra in s dan s des p roport ion s considé
rables‘.

2 . C ON ST ITUT I ON POL IT IQUE D E STR ASBOU RG

I l n ’e st pas fac i l e de donner en quel que s page s un ap erçu lu c ide
et comp l e t de l

’

organi sat ion pol i t iqu e de l a Répub l ique de Stra s
bourg. Soi t qu

'

on lou e dan s sa const i tu t ion , comme l
’a fa i t É rasme

,

un m é lange admirab l e d
’

aristocratie et de d émocrati e“
,
so i t qu

’

on

1 . La Grange, M émoire , fol . 286 .

2 . l chtersheim d éclarait , en 1710, que S trasbourg ne pourrai t plus être
prise dorénavant que par une armé e de hommes et par la fam ine , et
i l a joutait ohne martial isches F euer der S tü cken , Bomben , Carcassen und

M inen wird sie schwerli ch mehr zu der vorgehabten Ka y serlichenGlü ckse
ligkei t gelangen . (Topographie, I , p .

3. On peut s’en convai ncre en parcourant l ’ É tat des terres et héritages
enclavé s ou compris dans les fontifications d e S trasbourg (A .B.A C .

4 . Cette hausse est frappante ; j ’en citerai un seul exemple . En 1698 , le

M agistrat vend i t au prê teu r royal un terrain au F ü n/
‘

sehner Woer th pour
192 l ivres 12 sols 6 d en iers . En 1737 et 1738, ce même terrain est racheté
par trois particul iers pour 1" 915 l ivres 4 sols 5 deniers . En 1784 , la Chambre
des X V rachète la moitié du même terrain pour l ivres . (A rch. muni
cipales, A . A .

5 . Cet é loge hyperbol ique et peut-être un peu ironique se trouve dans une
lettre d u cé lé bre humaniste et Wimpheling, é cri te en 1514 et ré imprimé e par
R iegger dans les Amocnita tes F r i burgenses , p . 88 .
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d es
-

tendanc e s démocrat ique s , qu i prédomina i en t , san s écras er l e s
é léments contra ir e s . Mai s en réal i té , l e s ma s s e s populaire s , sati s
fa i t e s d etre d é sormai s

_

à l ’ab r i de l a tyrann i e d es nob l e s
,
n e mar

chandèrent pas aux notab l e s , qu i l e s en avai ent d é l ivré e s , une con
fiance aprè s tout l égi t ime d

’autant p lu s qu
’ el l e s n ’ava i ent pas l e

lo i s i r de s ’oc cup er d u d etai l quot id ien des affa ire s pub l ique s . A
côté d u Consei l ou Sénat on c réa donc

,
au XVe s i èc l e

,

e t c e la d ’

un commun ac cord
,
un c er ta in nomb re de Collèges ou

d e comité s p ermanent s , qu i n
’

é ta i ent pas soum i s , comme l e Sénat
lu i —m ême

,
à un renouvel l emen t annue l

,
mai s dont les membre s , une

foi s i n s tal lé s
,

re sta i ent d ’

ord i na ir e en fonc t ions au s s i longtemp s

qu
’ i l s re sta i ent en vi e . L

’

ammeistr e
,
l e con su l en régenc e , é ta i t , i l

e s t vra i
,
nomm é tou s l e s an s par l e s vingt sénateur s rotur i er s

,

mai s comme on s
’

hab itua b i entô t à rapp e l er l e s anc i en s d ignitaire s
à l ’ exerc i c e de l eur s fonc t ion s

,
dès que l e règl em ent l e p ermetta i t ,

c ett e d igni té au s s i , a in s i que c el l e des stettme istr es ou pré teur s ,
d ev int à bre f dé la i p ermanente . C e s co l l ège s d evinrent a in s i , dès
l e KvI e s i è c l e

,
l e vér i tab l e gouvernement de l a R épub l ique . Le p lu s

anc i en
,
c elu i d es Tr e i z e

,
ain s i nommé pu i squ

’ i l é ta i t formé à l ’or i

gin e de l
’

amme istre en régen c e , d e quatre anc i en s ammeistres , d e

quatre repré s entant s de l a nob l e s s e e t de quatre r epré s entant s des
corp s d

’ar t s e t m é t i er s
,
é ta i t c hargé du d épar t ement d es affa ires

extér i eure s
,
d es négoc iat ion s d ip lomatique s , des affa ire s mi l i

ta ire s
,
et c . Peu apr è s , un e s e cond e Chambre p ermanente , c e l l e des

Quinz e
,
form ée de c inq nob l e s et d e d ix p lébé i en s , fu t i n sti tuée

pou r gérer l e s affa ire s financ i ère s de l
’ É tat

,
surve i l l er l a l evée d es

impô t s e t d ir iger l
’admin i stration proprement d i t e . L e Sénat con

tribua it à l e s nommer c ’é ta i t là la par t d e l a démocrat i e , mai s , une
fo i s nommé s

,
i l s é chappa i ent , à vra i d ir e , à son contrô l e , à moin s

d
’

incondu ite s candal eu s e ou de for fa i tur e . La Chambr e des Vingt-et
Un n ’ é ta i t pas, en réal i té

,
un col lège ayant un e ex i s tenc e d ist in c te .

On a dé s ign é succ e s s ivement par c e nom de XX I , d es group ement s
for t d iver s d e notab l e s

,
as soc i é s par l e cho ix , tout pa s sager

d
’abord , pui s durab l e , du Magi s trat à ses d é l ibéra tion s pol i t ique s‘

Plu s tard
,
(zé fu rent des dé légat ions , pou r a i n s i d ire , des deux col

l ège s , qu i formèrent l e s XX I avec que lqu es anc i en s ammeistres et

qu e lqu e s no tab l e s pr i s en d ehors de c e s catégor i e s . Ver s la fi n d u
KVe s i èc l e

,
tous l e s membre s des T re i z e et des Quinz e furent admi s

1 . On les avait appelés les Vingt et
—U n, parce que , a l'origine , on les

convoquai t en nombre égal à celu i d es membres plé bé iens d u S énat , c
’

est
a—d ire les d é légués des v ingt tribus et l

’

ammeistre en régence ,
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à s i éger , en b loc au s e in du Sénat , dan s s e s séanc e s p lén1eres admi
nistratives . I l n ’y eut p lu s alor s en réal i té qu

’un tr è s p et i t nombre
de con se i l l er s qu i fu s s ent un iqu ement des Vingt - et-U n (led ige
i l s s erva i ent dan s la su i t e à r ec ruter les co l l ège s supér i eu rs quand
i l s ’y produ i sa i t un dé c è s , et d evenai en t a in s i sénateur s à vi e , tand is
que l e s sénateurs ord i na ire s n

’

é ta i en t nomm é s que pour d eux an s .

San s dou te , l e S énat , pré s id é par l
’un d es ste ttmeistres en régenc e

tr ime s tri e l l e , re s tai t offi c i e l l emen t l e c entre d u gouvernement tou s
l e s ac te s pol i t ique s , tra i té s , ordonnanc e s , émana i en t du prêteur en
régenc e , du Sénat e t des Vingt -et- U n {M eister und R o th d es H eil .

Roem . Re iches fre ier S ta d t S tr a ssburg, sump t unsern F reunden d enXX I ) ,
mai s en réal i té i l s n e fa i sa i en t que rat ifier l e s d é c i s ion s de c e s col
l ège s d ir igeant s , de ces tro i s Chambr e s s ecrè te s (Ge/mime S tuben)
dont l e s membres à peu prè s inamovib l e s n

’avai en t guère à cra indre
l es fluc tuation s de l ’op i n ion pub l iqu e et pouvai en t mettre en mino
r i té le Sénat pr0prerhent dit d an s l e s a s s emb lée s général e s du
Magi strat ’ . Le s rouages i n tér i eur s d e c e s C hambre s é ta i ent for t
comp l iqué s ; quo iqu e i l s fu s s ent r églé s dan s tou s l eur s dé tai l s par
des trad i t ions s écu laire s , ou p e ut-ê tre à cau s e de c e s r ègl ement s
trop mi nu t i eux , nou s voyon s encor e au XV I I ° s i è c l e naî tr e de
vive s conte s ta t ion s

,
so i t entre l e s co l l ège s eux-mêmes sur des qu e s

t ions de compé tenc e , so i t au s e i n de chaqu e Chambr e , au su j e t de
son r ecrut ement . Le s p lu s an c i en s d ign i ta ir e s v i e i l l i s sou s l e s
harnai s

,
n e s ’y r etrouvent pas toujour s , a in s i qu on p eut l e vo ir en

parcourant l e M émor ia l ou l e s Notes de R eisseissen. Si l e s descrip
t ion s sommai re s du méc an i sme gouvernemental s tra sbourgeoi s
abondent

, d epu i s que l e s avant Matth ia s Bernegger en ébau cha l e

prem ier t ab l eau pour s e s aud i t eur s académiqu e s e t pour l e s tou
r i s te s vi s i tant la vi l l e , une é tud e approfond i e de s e s organe s et
des mutat ion s nombreu se s dan s leur s attr ibut ion s admin i s trat ive s

,

dan s l eu r développ ement h i s tor iqu e , n
’a poi nt encore été tenté e

1 . Le nom des Vingt—et-U h , conservé par rou tine tradi tionnel le , n’eut plus ,

à partir de ce moment, aucune rai son d ’être . I ls é taicnt 3-4 a porter unique
ment cc nom ; siégeant avec le S énat , les X I I I . les X V et les XX I isolé s
dépassai ent le chi ffre de trente .

2 . Nous rappelons en passant que ces corps admini strati fs , T reize et S énat
ou Grand —Consei l , avaient aussi des‘attributions judi ciaires d istinctes de leur
rôle politique . Nous en avons di t un mot au chapi tre d e l ’a dm inistra tion
d e la j ustice .

3 . F orma Reipublica e A rgentora tens is , d elinea ta c lim a M a thia Ber

neggero, A rgent .
,
Pauli , 1667 , in—4 . La p lus d é ta i ll é e de ces anal y ses se ren

contre d ans l ’A lsa ce noble d e M LErnest Lehr , t . I I I , p . 295 -310. (Coup d ’œ i l sur
l ’administration pol itique d e S trasbourg avant, Ce qu

’en a di t M . Krug
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Au -d e s su s du Sénat e t des Chambre s s e trouva i t
, en théor i e, l a

vo lonté du p eup l e souvera in , c e qu i s candal i sa i t s i for t l e s adver
sa ire s de l a démocrat i e . En réa l i té

,
c e tte vo lonté n e pouva i t guère

contre carre r l e pouvo ir exé cut i f, grâc e à la mani ère un ique dont el l e

pouva i t s e mani fe s ter d
’un e façon con st i tu t ionn el l e ; et quant à d es

révo l u tions vio l en te s , l e s c itovens d e l a vi l l e l ibre n
’ en ont p lu s fai t

d epu i s la fi n du moyen âge , j ugeant san s douté qu
’

clles ne rap

por ten t j amai s autant qu
’ el l e s coûten t à c eux qu i l e s font . En effet ,

l
’

Assemblée des é ch evin s qu i repré s enta i t l e s ma s s e s bourgeo i s e s
n ’ava i t qu

’une ac t iv i té fort i ntermi ttente . La populat ion tou t ent i ère ,
sau f l e s nob l e s , é ta i t d i s tr ibuée entre l e s v ingt corporat ion s d

’art s
e t mé t i ers ou tr ibus . Selon l eurs o c cupat ions , t e l s ar t i san s apparte
naient forcément à tel l e tr ibu , mai s i l y ava i t des profe s s ions , a s se z
d i sparate s parfo i s , groi ées en semb l e de façon à c e que la d iffé
renc e numér iqu e entre l e s corp s de mé t i er s ne fû t pas trop consid é
rab l e . En outre

, pa steur s , profe ss eur s , m éd e c in s , pharmac i ens, tous

l e s repré s entants des
'

professions l ibéra l e s , en un mot , é tai ent tenu s
de s e fa ire i n scr ire

,
à l eur c ho ix

, dan s l
’une ou l ’antre de c e s tr ibu s

,

mesu re trè s démocrat iqu e à l
’

or igi n e , parc e qu
’ el le favor i sa i t l e mé

lange des c la s se s soc ia l e s , mai s qu i amena p lu s tard de grave s
i nconvéni ent s . Chacune de c e s v ingt corporat ions cho i s i s sa i t qu in

'z e
êchevm s ayant au mo in s vingt -c inq an s d

’âge e t d ix an s
de bourgeo i s i e ; l eu r réun ion cons t i tua i t un e as semb lé e de tro i s
cent s m embre s (Grosser Schoe/fenra th) , qu i é ta i t c en sé e représenter ,
dan s les oc ca s ion s so l enn el l e s

,
l ’op i n ion de l a bourgeo i s i e tou t en

t ière . En réal i té
,
e l l e n ’a j amai s fa i t qu

’

homologuer
‘ l e s d éc i s ion s

d éj à pr i s e s par les Con s e i l s p ermanents , soi t qu
’ el l e a i t vo té , au

XVI e s i è c l e
,
l ’abol i t ion de l a me s s e ou l ’ac c ep ta t ion de l

’

In

térim so i t qu
’ e l l e a i t

,
au s i è c l e su ivant

,
con sent i de nombreux

impô t s e t rat ifié l a cap i tu lat ion d e 1681 . Pour évi ter c e s vel lé i té s
d

’ indép endanc e qu i sa i s i s s en t parfo i s les a s semb lée s po l i t iqu e s l e s

p lu s soumi se s , on n e la convoque même p lu s d
’

ord i na ire en mas s e
l
Î

a
‘

mmeistre régent e t l e s d épu té s du Magistra t s e rend ent su cc e s s i
vemè

‘

nt à la sa l l e de réun ion
,
aux p oeles des tribu s , pour l eur expo

ser l
’

affa ire e t avo ir p lùs fac i l emen t ra i son des ré ca l c i trants . C e s
séanc e s en p et i t com ité s e t erminent toujou r s par l e vot e à peu prè s
unan ime

,
des me sure s réc lamée s

’

par le Magi s trat . Autre fo i s , du

Basse dans son A lsa ce a vant 1789 (p . 62-69 ) est tout à fait insutfi sant. L’

orga

nisation n ’est auss i qu ’

imparfai tement exposé e dans le l ivre fort uti le au
point d e vue biographique de M . E. M ü ller, Le M agistra t de la vi l le d e

S tra sbourg, S trasbourg, 1862, i h - l 2 .
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évêque de L 1ege pour i n fu ser un p eu d e sang nouveau a c e tte ar i s
tocratie épu i sée ‘.

Le s fami l l e s de l a haut e bourgeo i s i e , qu i dès l a fin du XV I" 5 1ec l e
commenc en t égal emen t à former une co ter i e à peu prè s fermé e , ne
sont gu ère p l u s nombr eu s e s. E l l e s s e sont rattachée s l e s une s aux
autres par des a l l ianc e s mul t ip l e s qu i en fon t un c lan en même
t emp s qu

’une ca ste soc ial e . Quo i qu
’ en d i s e La Grange , i l n

’e st p lu s
vra i du tou t que tou s l e s c itoïens que. la s tup id i té de l eur e spr i t ou
l a dépravat ion des mœu r s n ’ en exc luen t pas , p euven t parven ir par
d egré s aux honneur s de l a Magi s trature Car c e tt e coter i e pr iv i
légiée gard e ave c une

.

so l l i c i tude jalou s e l e s avenue s du pouvoi r pou r
e l l e

,
s e s fi l s

,
s e s gendre s e t s e s p eti t s- cou s i n s . Longtemp s avant

l ’annexion
,
l e gouvernement de Strasbourg é ta i t d evenu l

’

oligarchie

la p l u s na 1ve qu
'

on pû t rêver . En 1675
,
R e isse issen pouva i t écr i re

dan s son .We
'

mor ia l
,
comme la chos e la p l u s nature l l e du mond e

En ce moment j ’a i tro i s de me s s i eur s me s b eaux—frè re s dan s la
C hambre des X I I I , et au Sénat e t chez les XX I , j e vo i s s i éger , san s
même comp ter mon beau —fr èr e le synd i c , s i x beaux- frère s “ E t

c ep endan t l e s avert i s s ements j ud i c i eux n e ma
‘nqua i en t pas . M o

scherosch rééd i ta i t a lor s , à Strasbourgmême , l
'

écri t d ’

un d é Ses con

tempora ins où l
’

on pouva i t l ire c e s paro l e s C ’ e s t chos e b i en
d angereu s e pour l e gouvernement comme pour l e s suj et s , quand les
s ervi teurs de l ’ É tat sont ra ttaché s l e s uns aux au tre s , comme par
une c haîne , que c e so i t par parenté ou autrement . Qu

’ i l s s ’ entend en t
trop b i en ou qu

’ i l s se chamai l l en t
,
c e Sera tou jours l e t i er s innoc en t

qu i pa i era l
’

écô t‘.

San s doute
,
c e s hommes qu i , en d es temp s s i d iffic i l e s , d eva i en t

gére r les affa ire s du pub l i c en même temp s que l e s l eur s , avai en t
une c erta ine expér i enc e beaucoup d

’ entre eux ava i en t voy agé , fré
quenté l e s académi e s

‘

é trangères
'

; e t la longue rou tin e de l a carr i è re
admin i s tra tive

,
car onn’

arriva it -

pas j eune d
’

ord ina i re aux d igni té s
suprême s , l e s préparai t à remp l i r c e l l e s- c i d

’une façon p lu s ou
mo in s sa t i s fa i sante . Mai s i l n e faudra i t pas exagérer l eur compé

t enc e e t l eur savo i r 5
, Sur d ix , di sa i t l

’un d ’ eux , l
’

amme istre “’
en

1 . Les S treitt d
'
lm1nendingen, les M ackau . (Voy . M uller, Le M agistra t

de S tra sbourg, p . 39 ,

2 . M émoire , fol . 2 18 .

3. R eisseissen, M émor ia l , p . 194 .

4 . Gumpe lzhaimer, D e Eæerc i ta t ionibus a cad em ic is , éd . M oscherosch,

A rgent … 1646 , in—16 , p .

5 . C
’est ce que nous sembl e avoir fait quelque peu 1M O scar Berger

Levrault dans son t1avai l intitulé S ouveni rs stra sbourgeocs (Nancy , 1895 ,
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cher lu i —même , i l y en a a p e in e un qu i a i t s ér i eu s ement é tud ié ou

s e so i t oc cupé de C eux qu i ont s i égé dan s le s Conse i l s
depu i s des année s n e l e s avent que trop . S ap ienti sa t

1 Pour ne

pas en lever à que lque parent ou al l ié l e s j eton s de p ré s en ce ou les

émolument s d ’un de ces po s te s honor ifiqu e s , on l a i s sa i t p lu tô t
l
’ É tat en souffranc e et l ’homme en p l ac e , alor s même qu

’ i l é ta i t d evenu
incapab l e de r endre aucun s ervi c e . En 1658 ,

on attenda i t depu i s
hu it ans qu

’un membre de la Chambr e d es XV se rem i t d ’une
attaque de p ara ly s i e 2 ; en 1675 ,

on nou s par l e d
’

un autre membr e de
ce co l l ège , tombé en en fanc e un des stettm eistres e s t braque et de

p lus aveugl e Pou r qu
’

on s e sépare d
’

un membre du Magi strat , i l
faut déj à qu

’ i l y a i t que lque grand scandal e , comme l e proc è s en
adultère de l ’amm eistre Bü chssner l e s mœur s d i s so l u e s du
XV . Fr id e r i c i oules d ett e s c r i arde s de son col l ègue Carol i

(1682ÿ
C e n etai t pas un p er sonne l , général ement au s s i peu à la hauteur

de Sa tâch e , qui pourra d ir iger d
’une façon su ivi e . et aprè s tout , re la

tivement sat i s fa i sant e
,
l e s affaires de la p et i t e Répub l ique . Aus s i

n est i l l à bien souvent que pour la r ep ré s entat ion offic i e l l e ; c
’

es t

der1 1ère l e s coul i s s e s que nou s rencontron s l e s vra i s gouvernant s
de Strasbourg au XVI I e s i èc l e , l e s j u 1 isconsultes de p 1 0fession,

attach és au s ervi c e d e l a vi l le l ibre
,
s e s avocat s généraux et ses syn

d i e s . San s doute , l eur i n st i tu t ion date de lo in ; dès l e début du
XVI e s i èc l e

,
Stra sbourg avai t un s e cré ta ire d

’

É tat (5
’

tbttschréiber )
des plus connu s , dan s la p er sonne du poè te de la Nef des fous, de

Sébasti en B rant . Aprè s lu i , e l l e ava i t eu à son s erv i c e d ’

autre s
hommes de haut e val eur

,
J ean Sleidan

,
Pau l Hoch felder

,
Grempp de

Freud en s te in ; mai s à cô té de p er sonnage s de l
’ importanc e d

’

un

J acque s Sturm , d
’

un Math ia s Pfarrer , d
’

un Rodolphe Ingold , les
Secré ta ire s n e pouva i ent ê tre que des cons e i l l er s u t i l e s , nul l ement
ind i sp en sab l e s . A par t ir de la guerre de T rent e An s , au contra ire ,
quand les grand e s comp l i cat ions commencen t , c e sont b i en doréna
vant c e s auxi l ia ire s qu i d evi enn en t l e s vra i s arb i tre s de l a pol i ti que

ia et consacré particul ièrement à. d é crire l education poli tique des futurs
membres des Consei ls . On voit par l ’opinion d e Wencker ce qu ’

i l faut en
penser .

D acheux, F ragments d e chroniques ,
I I I , p . 200.

2 . Reisse issen. A uf zeichnungen, p . 35 .

3 . I d . , M émor ia l , p . 195 .

4 . Encore ce n'est pas tant à cause d e sa mauvaise condui te
'

(gottlos a erger
lich leben) que le Consei l é carte F ri deri ci d e son sein , mais à cause d ’une
répugnante malad ie (üblen geruchs wegen ofl

‘

enem schon/sel ) qu i empestait
ses collègues, comme l ’avoue Reisseissen. (M émor ia l , p .
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strasbourgeoise . I l s su ivent les affa ire s , ils préparent l e s rapport s

(Bed a echt) pour les Chambre s s ecrè te s , e t c e son t l eurs op i n ions qu i
préval ent d

’

ord ina ire . Qu’ i l s soi en t en fant s d e la c i té ou venu s du
d ehor s , c ’ e s t l e ca s l e p lu s souvent , c e s avocat s généraux ,
dont que lqu e s-un s ont por té le t i tre de sy nd i c i n sp irent les gen
t ilshommes et le s bourgeo i s de la Chambre des X I I I e t por ten t le
po id s d es négoc i ation s po l i t iqu e s . C

’ e st l e D “ Anto i n e \/Volff qu i
s igne l e trai té d

’

Aschaffenbourg avec Ferd inand I l c ’ e s t l e
D'Marc O tto qu i repré s ent e la vi l l e aux negoc 1at10ns de VVest
phalie c

’ e s t Ga spard Bernegger qu i a tra i té les affaire s de l a vi l l e
avec Ri ch el i eu et l e P.Joseph c e sont l e s d eux F r id , qu i ont é té s i
souven t chargé s d e d i s c ut er ave c les ré s id ent s de Lou i s X IV ou avec
s e s généraux en Al sac e .

I l s ne sont d ’ abord que l e s repré s entant s du gouvern ement per
manen t de l a Répub l iqu e mai s , ver s l e m i l i eu du XV I I e s i è c l e , i l s .

fi n i s s ent par y entrer en a s s ez grand nombre ; tout e une sér i e de ces

s ecré ta ire s d ’ É tat , Ni co la s J und t , Gaspard Bernegger , Joach im
Fran tz , e tc . , sont é lu s membre s des Con s ei l s parc e que l

’

oligarchie

local e s en t b i en la néc e s s i té d e s
’

adj o indre au moin s que lque s capa
c i té s , pour que la mach in e gouvernemental e pu i s s e fonct ionn er
d

’une façon convenab l e , et p arc e qu
’ el l e p ré fère vivre avec des

hommes éprouvé s , appréc 1es par e l l e , p lutô t qu
’ ave c des é tranger s ’ .

mesur e que l e s épreuve s s
’ac cumu lent

,
nou s voyon s d i sparaî tr e

au s s i — l a cohé s ion moral e
,
s i j e pu i s d ire , des gouvernant s , le s en

timent de la so l idar i té général e , l e ca lme su r tou t , s i souven t e t s i
va i l l amment cons ervé j ad i s en fac e du d anger . Le s Conse i l s parfoi s
se j alous ent

,
s e renvoi ent les ac cu sat ions b l e s sante s “; l a bourgeoi s i e

appauvr i e , su rchargée d
’ impô t s au moment où s e s re s sou rc e s d i spa

raissent , commenc e à soup çonner la c la s s e d ir igeante , et dé sor i entée

par l e s b ru sque s reviremen t s d ’une pol i t ique d é sormai s san s fixi tê

pos s ibl e , s e met à c r i er à la trah i son ‘. C e n ’ e s t pas une autor i té s i

peu sûre d
’ el l e -mème

,
s i ma l appuyée par ses subordonné s

, qu i

au ra i t pu dé fend r e , p endant vingt ans encore , les d ern i er s re st e s de
son i ndépendanc e v i s -à-vi s de Lou i s X IV ,

s i le ro i
,
dé s i reux de n e

1 . On peu t se rend re compte d e la nature de leu rs fonctions, enparcourant
leurs lettres reversales , signé es au moment d e l eur nom ination . (A . Wolff .
1615 ; J . J . F rid ,

1657 ; U . F rid , A rchives munic ipales , A . A . 2625 .

2 . R eisseissen, M émor ia l, p . 148 .

3. Voy . l ’une de ces querelles , à l‘anné e 1628 d é j à , dans le ré cit de
“’

encker, D acheux , F ragm ents , I I I , p . 278 .

4 . C
’est aussi le seul momen t où il y eut des commencemen ts d

‘

émeutes

ainsi que nous l
‘avons vu , p . 218 .
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hab i tan t s catho l ique s e t lu thér i en s proport ionné à c e qu
’ i l y en aura

dan s la vi l l e de l ’une ou de l ’autre r e l igion ‘ Bi en que c et ordre
fût ab so lument contraire à l a capitu lationj urée c inq an s auparavan t ,
néanmo in s s i l ’on s ’ en é ta i t tenu à la l e t tre même de l a dé c i s ion
royal e , on au rai t pu i nvoqu er en sa faveur un sent im ent d

’

éq
u i té

supér i eur à la lo i ; mai s l e s repré s entant s du monarque se hâtèrent
de l

’

interpré ter d e l a façon l a p l u s é trange , en r emp laçant doréna
van t chaque membr e l u thér i en du Magi s trat , à s e s d iffér ent s d egré s ,
par un immigré catholique ,

ou par un nouveau convert i , j u squ
’à

par i té comp l è te , et nu l l ement en proport ion du ch i ffre re sp ec t i f
des d ifféren ts cultes .E n parcouran t l e M émor i a l de Reisse issen

,

qu i n
’

é tai t pas un frondeur e t s ’é ta i t a s sez fac i l emen t ré s igné à l a
cap i tu lat ion qu

’ i l s igna , on peu t su ivre pas à pas l e s manœùvres de

La Grange , d
’

Obrecht et de Guntzer
, pour arr iver a c e ré sultat , ,

et

fa ire a in s i l eur cour au gouvernement de Versa illes ï
En même temp s , l e s r epré s entant s du ro i travai l la i ent avec non
mo i n s de suc c è s à façonne r l e s e spr i t s des gouvernants à l

’

obé i s sanc e
e t , fau s san t san s scrupu l e s tou s les rouage s con st i tut ionnel s , i l s
fa i s a ien t é l ever aux honneurs les p lu s soup l e s e t l e s p l u s d évouês

'

fl

avert i s sant par fo i s par de cru e l s exemp l e s , les t i ède s e t l e s i ndéc i s
de c e qu

’ i l pourra i t l eur en coûte r de mé contenter le pr i nc e ab so lu
dont i l s é ta i en t ma intenan t les suj e t s ‘. Le s Conse i l s finissaient
toujours par c éd er à c ette pre s s ion continu el l e , tour à tou r hauta in e
ou care s sante , s e lon qu

’

on e spérai t arr i ver p l u s fac i l ement au but
i l s s e p la igna i en t qu e lquefo i s , s e lamen ta i en t souven t e t obé i s s ai en t
toujour s .

1 . Le texte de l ’ordre royal fut lu d ans la séance d u consei l des X I I I . du
30 avri l 1687 . Voy . aussi R eisse issen,

M émor ia l , p . 134 .

2 . D és1688 i l fau t nommer sept é chevins catholiques , alors qu ’ i l n’

y a pas
30 bourgeois d e cette confession dans toute la vi l le (M émor ia l , p . En

1692 , les bourgeois et manants catholiques, ces d erniers n‘ayant jamais
participé aux é lections . ne formaient pas la c inqu ième partie de la popa
lation , et d é j à dans le M agistrat i ls occupaient le tiers des places. (M émor ia l ,

p .

3 . J
’

ay travai l lé tant qu I l m ’a esté possi bl e , é crivait Obrecht a Louvois,
ce que les p laces vacantes n ’ont esté remplies que de personnes qu i pos

sèdent la langue françoise et qu i ont de l ’affection pou r le service d u Roy .

(Van H u il e], D ocuments , p .

4 . L
’exemple le plus i rappant est la l ettre de Louvois lue ,

le 18 mars 1686 , aux
T reize et daus laque lle il leur ordonnai t d e traiter leur vénérab le collègue ,
l
’

ammeistre Dom inique D ietrich ,
comme s

‘

i l é ta it mort » e t d e le d é

pou il le t de ses charges , un iquement pu isque ce v ie il lard , fort pacifique .
accusé , qu inze ans auparavant , d ’avoir voulu trahir en faveur de la F rance ,
refusa it de sacrifier ses convi ctions rel igieuses â la volonté du monarque ,
qu i compta i t sur son exemp le pour entrainer la population strasbourgeoise
a des conversions en masse .
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Leur savai t-ou gré , du mo i n s , de c e tte soumi s s ion doc i l e ? L
’ i n

t endant La Grange nou s répondra dan s son M émoire de 1697 Le

gouvernement de l a v i l l e de Strasbourg t i en t trop d e l a Répub l ique
et ave c l e temp s il s era b i en d

’

en d iminu er l e s offi c i er s e t l ’au tor i té
,

pour l eur ôter l i d é é et j u squ
’à l ’ e spéranc e de l eur r étab l i s s e

ment ‘. E t son suc c e s s eur écr iva i t
, en 1 702 , dans un autr e M ê

mo ire offic i e l Le Magi stra t d e c e tte vi l l e a une grand e p ente à
cro ire qu

’ i l n ’ a fai t que changer d e p rote c t eur , et qu
’ i l do i t à peu

prè s e str e trai té par l e Rov comme i l l ’esto it par l
’

Empereur . La
dé l i cate s s e e st grand e sur c el a , e t s i on le .

— la i s sa i t faire
,
toute s l e s

affa ire s Se tournera i ent en négoc i at ion s , les t erme s de d é férenc e , de
z è l e et d ’affec t ion au s ervi c e de Sa Maj e s té estans as s ez communs

,

ee lay d ’

obeïssance p lus rar e Même not e , c inq année s p lu s tard ,
dan s un troi s i èm e document de c e genre I l sera bon d e r eméd i er
à c e s affec tat ion s

,
lor sque l e s t em s d evi endront ent i èrement tran

qu i l l e s , mai s c e la d evra être for t m énagé pour ne point al iéner l e s
e spr i ts des hab i tan s d

’une p l ac e de c ett e i mportan c e On d ira i t
vra iment

,
à entendre c e s dol é anc e s , qu e les Con se i ls de l a vi l l e fai

saient une oppos i t ion à outranc e aux volonté s royale s , e t pourtan t on
n ’a qu

’

à parcour ir l e s proc è s -verbaux de l e ur s séan c e s , pour cons
tater avec qu e l l e doc i l i té i ls s e pliaient :aux ordre s des commi s de
Versa i l l e s

,
aprè s avoir s i souven t ré s i s té j ad i s aux d emand e s des

souvera in s du Sain t—Emp i re . Mai s c
’

est l e propre d
’

un pouvoir
ab solu de n e savoir suppor ter l

’

ombre même d ’une i ndép endanc e
évanou i e

,
et c ’ e s t pourquo i s e s agents s

’

irr itent contre léS ' forme s
vain e s qu i ne l imi tent qu

’ en apparenc e le bon p la i s ir roya l

5 3 . LE S F I NAN CE S DE ST RA SBOU RG

Le s finance s de Stra sbourg ava i ent é té de tou t t emp s renom
mee s ; la ville é tai t r i ch e en e l l e-même

,
e t ses

1 . La Grange , fol . 325 .

2 . M émoire d e 1702 , fol.

3. M émoire d e 1707, f01. 32 . (Bibl iothèque mun icipale d e S trasbourg. )
4 . A nssi a - t—ou cherché , jusque vers la R é volution , a mod ifier c ette orga

nisationqu i tena it trop d e la R épubl iqùe et les archives de S trasbourg
renferment p lus d ’

un proj et y relatif, d ans le fond s du Pré teu r, p . ex . un
document é crit vers 1780 (A . A . M émoire a brégé sur l

‘

E ta t d u M agis
-1

tra t qu i contient la p ure vér i té . I l y a naturellement aussi bien d es re

marques tré s sensées dans ces documents , sur les abus nombreux d e l
'
ad

ministration communale , sur les lenteurs d e la machinegouverfiementale , etc . ,

mais l ’hostili té latente des autori té s supérieures S
’ad resse évid emment

à ce qu i restait de self-government a la cité , bien plus qu
’

à. ses défauts
véri tab les .
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admin i s tré s
,

”

suffisaient largemen t aux
“

d épenses pub l iqu e s .

- Les iin
pôts d irec t s é ta i en t modéré s

,
les impôt s i nd irec t s nomb reux e t

abondant s
,
e t durant la

'

maj eure par t i e du XVI e Si è c l e la ville l ibre
avai t pas sé , non san s rai son , pour une des plus for tunée s de tou t l e
Sai nt-Emp ir e romain . Le s bourgeoi s pretaient san s la mo indre
cra i nte l eur s épargné s et l eurs c ap i taux , grand s ou p et i t s , à un

gouvernement qu i po s séda i t toute l eur confianc e , et l e s pr i nc e s du
d ehor s , al l emand s , françai s ou ho l landai s , Henr i de Navarre , Gui l
laume d ’

O range , comme un peu plus tard l e s membre s d e l
’

U nion

évangé l ique , emprunta i ent ave c une ardeur égale l e s fond s depo
sés à Ia

'

Tour -aux-Pfenn ings . C e fut l ’ entraîn ement po l i t ique qu i
lança Stra sbourg dan s d es entrepr i s e s dé sormai s au—d e s su s de s e s
forc e s c e fut sur tou t l ’ emp loi trop fréquen t de troup e s merci enaires

pour mettre c e s entrep r i s e s à exé cu tion , qu i vint rompre ce t heu
reux équ i l ibre des financ es de la Répub l iqu e . La guerre des

Evêques (1592- 1595 ) qu i ne rapporta que déc ep t ion s au Magi s tra t
e t lu i coûta , d i s en t les chroniqueur s , p l u s de 16 tonnes

‘

d
’

or
*

marque l e commencement de c e tt e dé cad enc e de la pro sp ér i té finan
c ière

,
d é caden c e qu i ne d evai t plu s guère s

’arrêter
,
car c haque foi s

que de sage s me su re s admin i s trative s 2 e t qu e lqu e s anné e s de paix
ava i en t à peu prè s ré tab l i une s i tuat ion normal e , des guerre s impré
vu e s venai en t dé tru ire les résu ltat s s i pénib l ement acqu i s e t oc ca
sionner des dép en s e s e t des per te s nouvel l e s .
Afi n d ’arr iver à une d im inut ion de s e s d ette s

,
Stra sbourg, qu i ,

durant le s vi ngt premi ère s anné e s du XVI I e s i è c l e , avai t encor e fa i t
de grand s effort s pour é largir son t err i to ire par d es

’ achat s syste
matiques , dut s e ré s igner à s e dé fa ire d ’un e part i e de s e s b i en s
fond s . C ’ e s t ain s i qu

’ e l l e vend i t
,
de 1650 à 1660, dans sa banl i eu e

même
,
le vas te domaine du Neuhof, e t vers l e s Vo sge s , un de s e s

bai l l i age s , c e lu i de Herren stei n , san s comp ter le vi l lage de Romans
wi l l er

,
etc . Malh eureu s ement l e s guerr e s de Lou i s X IV,

reprenan t
b i en tô t aprè s , ne p ermi ren t pas de con server l e bénéfi c e de sacr i
fi c e s s i dou loureux . Des d ép en se s formidab l e s pour l

’a rmement d e

l a vi l l e et l ’ en tre ti en d ’une garn i son nombreu se vi nrent b i entô t
obérer à tel po i n t l e budget d e l a vi l l e qu

’ e l l e dut ré c lamer a l ’e1npe
reur Leopo ld un su rs i s de payemen t (mora tor ium ) à l

’

égard de Ses

’

1 . D ans la chron ique anon yme , Beschreibung d er bischoçfl ichen Kr ieges

(éd . R euss ) . p . 60. on parl e même d e 28 tonnes d ’

or.

I l fau t d ire que les mesures proposé es donnent parfois une id é e assez
singulière d es capaci té s financ i ères des membres des Conse i ls . D ans la

séance d es X I I I , du 15 mars 1620, on énumé ra jusqu ’à onze d iñé reù ts
procéd és imaginés pour combler le d é fi cit .
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n i en rec et te s
,
n i en dép en s e s , pu i squ

’ el l e s é ta i en t imméd i at emen t
emmagas inée s ou d i s tribué e s en compé tenc e s aux membre s du Ma
gistrat et aux fon ct ionnair e s de tou t ordre , d

’aprè s des r ègl ement s
trad i t ionn el s qu i n e n éc e s s i ta i en t pas l eur évalu at ion en argent ‘.

Pour les rentré e s en argent , i l e s t p lu s fac i l e d e s
’ en rendre comp t e .

En*166 7
,
R eisseissen

,
d éj à m embre du Magi s trat , nou s d it qu

’ e l l e s
s

’

élevaient à l ivr e s strasbourgeoises , c e qu i équ ivaud rai t à
peu prè s à francs de monnai e ac tu el l e ’ . Deux an s p lu s
tard

,
e l l e s sont de l ivr e s . Dans l e s anné e s de pa ix qu i su i

vent , elles augmentent d
’une façon a s s ez con s idérab l e

, pu i squ e l e
comp t e généra l des r e c e tte s de 1673 s e c lô t par l e ch i ffre de

flor in s
,
so i t environ franc s d e val eur ac tu el l e ". C e lu i

de l ’année 1679-1680
, que nou s avon s tenu à p arcour ir en déta i l ,

comme é tant l e d erni er de l ’autonomi e absolue de Strasbourg,
énonc e un ch i ffre to ta l de l ivr e s 5 s che l l i ngs 5 d en i er s en
r ec e tte s

,
c e qu i fera i t envi ron franc s d ’aujourd ’hu i

La Grange , en d i sant qu
’ avant l e s guerr e s du Palatinat l e s re

cettes de l a vi lle s
’

éleva ient à l ivre s 5
, ajouta i t san s dou te

le s impô t s en natu re aux autre s . Toujours e s t— i l qu
’

on p eu t affi r
mer

,
sanS c ra int e d ’ e rreur , que l e budge t de l a Répub l iqu e osc il

l a i t en temp s ord i na ir e , dan s la s econd e moi t ié tou t au mom s d u
s i èc l e

,
entre hu i t c en t m i l l e e t n eu f c en t m i l l e fran c s , ch iffre qu i

para î t b i e n mod e s te et que dépas s e aujourd
’hu i ma int budget mun i

c ipal , mai s qu i ne la i s sa i t p as d
’

ê tre cons idé rab l e pour l
’

époqu e .

Le s r evenu s de l ’Etat é ta i ent con s t i tué s sur tou t par les imp ô t s
i nd irec t s . Stra sbourg ne connai s sa i t qu

’un s eu l impôt d irec t , l
’ im

pô t sur l e r evenu , nomm é .S
‘

ta llgeld qu i n etai t l evé d
’a i l l eu r s qu

’ en
temp s d e be so in s extraord ina ire s e t ne sou levai t po i nt par su i te des

1 . Chacun touchait ses quartauts de seigle ou de froment , ses mesures
de v in, ses cents d e fagots , qu

'

i ls coûtassent plus ou moins cher à la vi lle ,

e t sans se préoccuper d e ce d étai l , qu i paraîtrai t d ’une importance capitale
aux admin istrations mod ernes.

2 . D
’après M . Hanauer (I . p . la l ivre strasbourgeoise va lait alors env iron

6 fr. 30. Cf . Reisse issen, M émor ia l . p . 41 .

3. Reisse issen, M émor ia l , p . 44 . D
‘après Hanauer. le florin valai t a cette

époque 3 fr. 34 . (I ,
4 . E inna hmbuch d er D rey d er RÆ1tningthu rnœ con \Vc ihna c /«ten 1679 biss

I oha nnis Bap t ista e 1680 und con .Ioh . Bap t. biss su \Vei /m a chtcn 1680,

2 vol . fol . (A rchives mun ic ipa les . )
5 . Cela fa isa i t environ francs d e monnaie actuell e . tH anauor I .

p .

6 . Ce nom , en apparence bizarre , vena i t de ce que les bureaux de l ’adwi
nistration, commé nous d irions au jou rd ’

hu i , se trouva ient à l ’anc ien Herren
s ta l l ou aux Ecuries de la V il le .
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prote stat ion s au s s i v ive s que s I l avai t é té p ermanent Chaqu e bour

geois é ta i t tenu de déc larer l e montant de sa for tune , à p e in e de
lourd e s amend e s , vo ire même de confi scat ion et s i

,
au moment de

l ’ inventa ire ob l igato ire ap rè s dé c è s , l e s déc larat ions Se trouvai ent
fau s s es , l e s hér i t i ers ava i en t à payer des somme s cons idérab l e s , c e

qu i n
’

empêchait pas d
’ai l l eurs l e s fraud e s C et impôt sur le revenu ,

d
’

ord ina ire for t modéré pouvai t ê tre augmenté , en ca s de néces

s i tes pre s sante s , par un vote du Con sei l d es é chevins , qu i vota i t un
S ta llgelcl ou un d em i -S ta llge ld supp lémenta ire ; parfo i s même , comme

p endant l e s gu erre s de Ho l land e , i l en fu t accord é d eux et d eux et
d emi d ans une s eu l e e t même anné e La r entrée de c et impô t de

guerre (car c e n
’ e s t guère qu

’ en temp s de cr i s e qu
’

on y ava i t r ecour s )
se fa i sa i t avec un e sévér i té qu

’

expliquent l e s c ircon stanc e s . Le bour

geo is qu i ne pouvai t payer l a taxe a s s igné e d an s l e s t ro i s s emaine s ,
d eva i t appor ter à l a Monnai e de I

’

argenter ie pour la somme r equ i s e ,
et à dé fau t de coupe s , hanap s , ou va i s s e l l e p la te , mettre aux enchère s
un e part i e de son

Le gro s des rec ette s de la vi l l e l ibre provenai t des impô t s i nd i
rec ts

,
octro i s

, péage s , dro i t s d e douane
,
impôt s sur le se l , l e

sni f, etc ‘. C e s imp ô t s é ta i en t enca i s s é s par une sér i e de fonc t ion
naires

,
a s sez nomb reux

,
dont l ’act ivité est app réc i ée dan s le s termes

su ivant s par La Grange Quant aux revenusde la Vi l l e
,
l e Ma

gistrat l e s fa i t régir par des offi c i er s ; i l y a p lu s i eur s bu reaux

part i cu l i er s pour l a p erc ep t ion des d ro i t s qu i s e l èvent su r l e s mar

1 . U n membre du G rand —Consei l , D aniel S teinbock , ayant fraud é le fisc ,

le M agistrat confi squa en 1658 tous ses biens . Reisseissen, A uf seichnungen,

p . 31 .

2 . En 1693, les hé ritiers d e l
’

ammeistre J . F réd . Wurtz , qu i d e son

vivant ava it d issimulé une partie d e sa fortune , furent condamné s à payer
fl orins d

’amende . (Reisseissen, M émor ia l , p .

3. En 1674 , le sta l lgeld se levait sur le pied de 1 florin 40 kreutzer par
mi l lier de florins . (Walter, Chronik , fol .

4 . E n 1612 , 1 1mpôt avai t é té même quad ruple ; les bourgeois payant
3 schell ings avaient d û en verser 12 . (Reuss , K leine S tra ssburger Chronik ,

p . En 1674 , Outre le S ta llgeld ord inaire. et les impôts extraord inaires
remplaçant les corvé es (F rohngeld ) et ceux exigé s pour l

'entretien d es m er

cenaires su isses (S old a tengelcl ) , les é chevins votèrent encore un nouveau
subsid e d ’

un sta llgeld et d em i . chaque bourgeois d evant verser le deux—cen
tième pfenning de sonrevenu .

5 . Walter, Chroni /r, fol . 274 a.

6 . D ans les six premiers mois de l
’exercice 1679—1680, p . ex . , les douze

caisses princ ipales d
'

octroi , contrô lé es hebdomadai rement , ont fourn i
l ivres strasbourgeoises , les qua ra nte

- trois caisses , contrô lé es soit

mensuellement
,
soi t chaque trimestre , environ livres, l ’impôt “

sur le

snif (monopole de l ’Etat) livres ; les amendes jud iciai res 11

vres etc. Certaines de ces taxes ne rapportaient que 2-3 livres par semestre .
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chand ises e t la con sommat ion des d enré e s . Le s pr inc ipaux sont c elu i
de l

’

U mgeld où s
’

acqu ittent l e s d ro i t s d
’ entrée sur l e s v in s et l e s

b l ed s , l e s dro i t s d e montur e des gra in s , l e s dro i t s sur l a b i èr e e t
autres s emb lab l e s ; l e bureau de l a Douane , c e lu i du p i ed fourc hé ;
c e lu i de l a tai l l e pour l e s bourgeo i s , et des droi t s de manance pour
l e s é trangers ; c eux d es péage s qu i se l èvent au pont du Rhin e t aux

por te s de l a vi l l e , dan s le s ba i l l iage s qu i dépend ent de l a Vi l l e . Le

p rodu i t de toute s c e s r ec ett e s e s t remi s par l e s rec eveur s p ar t i c u
l i e rs au T ré sor de l a Vi l l e qu

’

on app el l e vu lga irement P fenningt/æurm ,

auque l i l y a tro i s préposé s du nombre d es bourgeo i s , un tré sor i er
e t d eux greffiers , qu i _

en rend en t comp t e tous les l und i s aux Ma

gistrats en p l e i n e as s emb lée ‘. C e s r ec e tte s en semb l e se sont
monté e s en t emp s de pa ix j u squ

’ à 500000l ivre s
,
san s y comprendre

l e s b i en s de l ’ É glise ï mai s el l e s ont é té beaucoup d iminué e s p endan t
la guerre par l eur mauvai se régi e e t adm in i s trat ion , par t i cu l i èrement
c el l e s de l a Douane e t du pont du Rhin “.

L
’

intendant n ’avai t pas tort en incr iminan t la mauva i s e adminis
trat ion de c erta i n s emp loyé s des financ e s de l a v i l l e . Les membre s
du Magi s trat n e s emb l en t pas avo ir toujour s contrô lé suffi samment
l e s comp t e s de l eur s subordonné s e t l e s ind iv idu s que trop souvent
leur parenté ou qu e lqu e s ervi c e p ersonne l r endu à l

’un des meneur s
des Con se i l s amenai en t à c e s pos t e s s econda ires , trompai ent p arfoi s
la confianc e de l eur s supér i eur s h iérarch iqu e s , e t c e la d

’autant p lu s
fac i lement que c eux- c i n

’ava i en t pas toujour s l e s connai s sanc e s

profe s s ionnel l e s né c e s saire s a une ge s tion sat i s fa i sante “. La grande
mod i c i té des tra i temen ts amenai t de p l u s , forcémen t , l e cumul , et
c erta in s fonct ionnaire s arriva i en t de l a sort e à une ac cumu lation de
d evoir s s i con s id érab l e qu

’ i l d evai t l eur ê tre à peu prè s impos s ib l e

1 . Chaque lundi , après la séance , le varlet du T ré sor (Herrenknecht) por
tai t l ’argent encaissé au Pf ennz

‘

gthurm , e scorté de l ’ammeistre et d e plusieurs
hommes d ’armes . Voy . la planche IV du curieux album Evidens des igna tio

consuctud inum A rgentinensium , éd ité en 1606 par Caroli , à S trasbourg.

2 . I l s'agit des fond ations ecc lé siastiques d e S aint—T homas , S aint-M arc ,
S aint- Gui llaume , etc . , dont les recettes é taient affecté es à des usages spé

ciaux .

3. La Grange , M émoire, fol . 288—289.

4 . Nous voyons par le M émor ia l de R eisseissen que, dans la seule
anné e 1667 , quatre fonctionnaires d e cette catégorie furent condamnés pour
fraudes graves et répé tées . Le secrétaire d u T ré sor fut surpris au moment où
i l enlevait , a la barbe d u consei l ler, chargé d e reviser ses comptes , trois
poigné es d

‘argent d ans la caisse d e l‘octroi . I l fu t d é capité , apré s avoir
avoué qu'i l avai t agi de même pendan t d im-sept a ns ! Peu après . le survei l
lant des travaux au pont d u R hin fut condamné à. fl orins d

'amend e
pour avoir falsifié sa

_

comptabi lité , et d eux employé s de l ’ U mgc ld empri
sonné s et chassé s pour mé fa its analogues. (M ämor ia l , p . 7
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c e d ern i er chap i tre , coû ta i ent l e p lu s ; et le s d ép en se s m i l i ta ire s ,
lo i n d e d im inu er apr è s la cap i tu lat ion , augmentèrent à me sure que
l e gouvernement frança i s fai sa i t de Stra sbou rg sa p r in c ipal e fort e
r e s s e sur l a r ive gauche du Rh in . A c ô té des somme s exigée s pour
l e servi ce de la d ett e pub l ique , déj à ment ionné e s p lu s han t‘, c e sont
de b eaucoup l e s subven tion s vo té e s pour ent ret i en d es for t ifications ,
con struc t ion de c as erne s

,
etc .

, qu i forment la gros se par t des
d ép en se s du budget de la vi l l e l ibr e . Ce s subvent ions , i l e s t vra i , s e
fon t par offre p lu s ou mo i n s spontané e du Magi s trat ; e l l e s n

’ en
con st i tu en t pas mo i n s des somme s con s id érab l e s l ivre s en
1683

,
l ivr e s en 1686 ; l ivre s annuellement p endant

toute la durée de la guerre ,
d epu i s 1687 ; l ivre s versée s

pour l a con struct ion de l
’hôp i ta l mi l i ta ire p endant tro i s ans {1692

e tc
A c e s dép en s e s d

’

ordre spé c ia l , v inr ent s
’a jou ter peu à peu

d
’au tre s contr ibu tion s

,
car on ne peut guère appe l er au tremen t l e s

l ivre s annue l l e s offerte s en 1689 pour avo ir l e dro i t de
répud i er l e s d ette s contrac tée s à

’

é tranger ; l e s l ivre s d e
don gratu i t ac cord é e s en 1692 pour l e rachat d

’une foul e d e charge s
inut i l e s créé e s à Strasbourg par Louis X IV ,

malgré l a cap i tul at ion ;
l a tax e annue l l e de l ivre s par laqu el l e Strasbourg dut con
tribuer , quatre} année s durant (1694 aux l ivre s
d

’ impôt s nouveaux l evé s en Al sac e ; la somme annuel l e de

l ivre s enfin
, pou r laqu e l l e la v i l l e fut compr i s e en 1695 sur

l e rôl e d e la cap i tat ion . Tou t c e l a n e lai s sa i t pas de const i tu er d e

lourd e s charge s pour l e Tré sor de l a vi l l e l ibr e e t r i en n
’ es t p lu s

faux , on l e vo i t
, que de pré t endre que Strasbourg jou i s sa i t gratu i

t ement de l a protec t ion royal e 3 . I l n e fau t pas oub l i er non p lu s , en
comparant c e s ch i ffre s p lu s é l evé s avec c eux d es p ér iode s précé
d ente s , que , grâc e à la sécu r i té garanti e par un gouvernement fort

1 . La Grange , fol . 285 .

2 . S ur les contri butions d e la vi lle d e S trasbourg aux charges de l
'
Etat

depu is sa soumission jusqu ’à nos jours . (M émoire d aoû t 1 78 l .

A rchives munici pales . A . A . 2330.

3. Le M émoire offic iel d e 1707 é numère encore d ‘une man ière analogue
les obl igations de la vi l le . E l le verse chaque anné e l ivres au T ré sor
roya l pour l ‘entre tien des nouve l l es fortifications e lle consacre annuel
lemen t envi ron l ivres pour l ’entre tien des bâtiments pub l ics , y compris
celu i d esanciennes fortifi cations , el le doi tsnbvenir à l ’entre tien et fou rn itu re
des casernes , bois d e chauñage d es troupes et bois et chand el le des corps
d e gard e d e la vi l le , évalué s envi ron à l ivres en outre elle pai e
des ind emn i tés aux offic iers d e l ‘etat-major, qu i ont d roit également à. un
logement offi ciel (fol .
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et re spec té , grâc e à l a r epr i s e du commerc e , à l a création d
’une

indu str i e cons idérab l e , à la rap id e augmentat ion de populat ion qu i
s
’

ensu ivit
,
l e s c harge s nouve l l e s ne p e sèrent pas trop lourdement

sur la v i l l e e t n’

empê chèrent en aucune façon l e développement d e
Strasbourg n i saprosp ér i té matér i e l l e ‘

g4 . LE S BA ILL IAGE S S T RA SBO U RGE O I S D E LA BAS S E -ALS ACE

Le terr i to ire de la pet i te Répub l iqu e strasbourgeoise ne s e com

po sai t pas s eul ement d e l a vi l l e e l l e -même et de la banl i eu e , for t peu
hab i tée encore au XVI I e s i èc le , et où n ’ exi sta i t guèr e , à l

’

é tat
d
’agglomérat ion un peu cons idérab l e que l e v i l lage de l a Rob ert sau .

Koen igshofen , l
’anc i enne vi l la mérovingi enn e d é tru i t e au KIVe s i èc l e

,

ne con s i s tai t a lors qu
’ en qu e lqu e s mai son s ; l e N eudorf, avec se s

hab i tant s actu e l s
,
n ’ en comp ta i t pas davantage ; l e N euhof,

qu i r enferme aujourd ’hu i âme s , é ta i t repré sen té par une
ferme i solé e au mi l i eu des bo i s , e t Kronenbourg, l

’anc i en Adelshofl ’

en
,

n ’ exi s ta i t p l u s , ou s i l
’

on pré fère , n
’ exi sta i t pas encore 2 .

Mai s
,
soi t à proximi té de l a vi l l e , so i t dan s des canton s p lu s éloi

gué s de l a Bas s e—Alsac e , Strasbourgpos séda i t d epu i s l e XV° , mai s
surtout d epu i s le XVI e s i èc l e , un c er ta in nombr e d e bai l l iage s a s s ez
important s . Le plus proche é ta i t c e lu i d

’

l llkirch
, qu i se trouvai t en

maj eur e par t i e au sud de l a vi l l e
,
mai s qu i s

’

é t enda i t égal ement dan s
la d irec t ion de l ’ou e s t . L ’ emp ereur Sigi smond avai t engagé , dès
1418

,
à l a vi lle l ibre l e s v i l lage s d

’

I llkirch
,
de Grafl

’

enstaden

et d ’

I llwickersheim avec l e péage de et p lu s tard e l l e y avai t
jo i nt c eux d e Ni ed erhau sb ergen (1489 ) e t d e Sch i lt ighe im (1502

Plu s lo in
,
ver s l ’ou e s t e t l e sud -ouest , d an s la p la i n e , au

mi l i eu des v i l lage s d e l a Nob l e s s e imméd i at e e t des domaine s de
l ’évê ché , s e trouva i ent les d eux autre s parc e l l e s du t err i toire qu i
parfa i sa i en t l e ba i l l iage , d

’abord l e s v i l lages d
’

l ttenheim et de
Handschnhheim

,
ach eté s en 1507 , pu i s , p lu s pr è s de la montagne ,

l e gro s bourg d e Dor l i sh e im , pat i emment a cqu i s par fract ion s snc

1 . Ce n’est que vers le m i lieu et dans la second e moi ti é du XV I I ‘ sièc le
que les exigences croissantes d es m inistres d e la

’

gue rre et d es intendants
amenèrent par moment une vé ri tab l e gène dans la situation financi ère de
S trasbourg. Onpeu t voir les chiffres d es subventions plus ou moins li bre
ment consenties alors d ans le fascicule cité plus haut , A . . 2330.

2 . Voy . Hermann , Not ices , pa ss im , et R euss , Geschichte d es Neuhof e ,

S trassb . , 1884 .

3 . Eætra c t a uss d en. I llk ir c lær A c tis , weissend wie da s Amt I llkirch a n

eine S ta tt S tra ssburggekommen. Archives municipales, A .A . 2073.



444 L
’

ALSACE AU X V I I
e
S I ÈCLE

cessives depu i s la fin du XVe
s1ec le . C ’ e st lu i qu i d ev int p lu s tard

'

l e ch e f- l i eu du ba i l l i age a la p lac e d
’

l llk irch
, qu

’

i l dépas sa i t de
beau coup en popu lat ion comme en r i ch e s s e Tou t l e ba i l l iage
c ep endant n e pouvai t gu ère avo ir ,

à l ’ époque qu i nou s oc cupe , p lu s
de 2 âme s . pu i squ

’

i l n’

en comp ta i t que 4 un s i è c l e p lu s
ta rd 2

.

La se igneur i e d e Barr ava i t é té acheté e par l a Répub l ique en 1566
s eul ement . E l l e lu i ava i t é té vendu e par l e s d e sc endant s d

’

un secré

ta ire de l ’ emp ereur Maxim i l i en l e", Nicolas Z iegl er ,
auqu e l le sou

vera in
,
toujour s à court d ’a rgen t , l

’ ava i t engagé e en 15 18
,
san s

pouvo ir j amai s r embour s er l e s sommes reçu e s . Ri ch e en forê ts de .

hê tre s e t de sap in s qu i font encor e aujourd
’hu i l ’ admirat ion du

tour i s te d an s l e s Vosge s , c e ba i l l i age , qu i s
’

avançait d ans l a Inon
tagne , avai t pou r ch ef- l i eu l e bou rg ou p lu tôt l a p et i te vi l l e de Barr ,

p i ttore squement s i tué e sur l a Kirneck ,
au p i ed du mas s i f du Maen

h elstein
,
au mi l i eu de ri ch e s vignob l e s tout à l

’ entour s e trouvai ent
l e s vi l lage s flor i s sant s de Bu rgh e im ,

Mitte lb erghe im ,
Hei l igenste in ,

Gertxv iller “
,
et c .

Le ba i l l iage de Mar l enhe imava i t été engagé en 1604 pàr l évêque
Charl e s de Lorra in e à la vi l l e , pour une somme de flor ins

,

aprè s qu
’ e l l e en eût acqu i s déj à d es parc e l l e s , dès la fina V“et durant

l e KVI e s i è c l e . O utre l e s i ège du ba i l l i , l
’ ant ique M ari legium , Où les

ro i s mé rovingi en s venai ent chas ser l
’ uru s

,
on y voyai t North e im ,

l e
v i l lage où langu i t le vi e i l human i st e J ean Sturm , \Vangen qu i

appart ena i t à l
’abbaye de Sain t—Et i enne Eckbol sh e im qu i éta i t au

Chap i tre de Saint-T homas , l
’un e t l ’ autre sous la tu te l l e du Magi strat

de Stra sbourg. La val lé e du Krontha l en fai sa i t égal ement part i e ;
c ’ e s t l à que s e trouvai en t l e s b el l e s carr i ère s de grè s rouge qu i ont
fou rn i 'l a maj eure par t i e d es matér i aux pou r la con st ruct ion de la
cathédral e
Le bai l l iage s i t ué entre l e s bai l l iage s ép i scopaux

1 . U n instant, en 1735 , le pré teur roy al , F rançois —Joseph de K lingl in,

força le M agistrat de lu i céder I llkirch e t G rafienstaden contre son vi l lage
de Hoenhe im qu i n ’ava i t pas le tiers de leu r val eur. mais aprés la d isgrâce
é clatante d u prévaricateu r cet échange fu t annulé par ord re de la Cour.

(A rch . man. , A . A .

2 . Le M émoi r e concerna nt le ba i ll iage d e D or l isheim ,
réd igé en 1767.

donna it aux hu i t vi l lages un tota l de 92] feux . (A rch . mun . ,

3. Voy . le M émoi re d es c r ip tif d e la seigneu r ie d e Ba r r . a cqu ise en 1566

des ba rons d e Z iegler ,
ré d igé en 1769 (A rch . mun . , A . . et les d eux

programmes scola ires d e M . Barnim T homas sur l ’histoire d e Barr (Barr,
1884 , 1885 , in

4 . Les documents sur le bai l l iage de M arlenheim se trouven t princ ipale
ment aux A rchives munic ipales , d ans la liasse A .A . 2076 .
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XVI I I e S i èc le , durant la longue tranqu i l l i té dont j ou irent alors l e s
campagne s d

’

Alsace ‘

1 En prenant l
’

E ta t d es vi l les et communa utés qui comp osent la province

d
'
A lsa ce (M anuscri ts de la Bibliothèque muni c ipale de S trasbourg,

n°
réd igé vers 1750, nous voyons que les d iñérentes locali té s appartenant à
S trasbourg en 1650 avant la vente d e H errenstein , Cosswi l ler, e tc . , comp
taient, à ce momen t, environ feux , soit , en calculant comme on le faisai t
alors , un tota l d ’environ âmes. I l fau t a u moins d iminuer d e moi tié ce
chi ffre pour arriver au chi ffre probable d e la population rurale de la R épu
blique , au sortir de la guerre de T rente A ns ; j ’estime même que c

’est plutôt
les d eux tiers qu ’on en d evrait retrancher .



CHAP I TRE S IX IÈ ME

La P ré fec ture d e H aguenau e t les V i lles d e la D é capole

5 1 . exp o s é G ÉNÉRAL

On n ’ e s t d ’ac cord n i sur l e s or igin e s d e l
’

a d voca tie p rovinc ia le

d
’

Alsace
,
n i sur l a date où e l l e apparaî t dan s l

’h i s to ire
,
n i sur l e s

attr ibution s généra le s e t part i cu l i ère s des p er sonnage s chargé s de
c e s haute s fonct ion s

,
e t l e s d i s cu s s ion s des érud i t s sur .c ette

mati ère sont loi n d ’avo ir épu i sé le suj e t ‘. Peu import e d
’a i l l eurs que

l e s fonc t ionnaire s a in s i dénommé s a i en t été au d ébut d es d é légué s
du fi sc impér ia l ou des supp léant s des duc s d

’

Alsace , pui sque nous
n ’avon s poi n t à é tud i e r i c i l e s i n st i tu t ion s du moyen âge . C e qu

’ i l y
a de c er ta in

,
c ’e s t qu i l y a

,
dès le commencement du X I I I e s i èc l e

,

des chefs à la foi s c ivi l s e t m i l i ta ire s
, qu i sous des noms d iver s

représ entent en Al sac e l e pouvo ir suprême de l
’

Empire et y
exerc en t une i nfl u enc e souvent cons idérab l e . Quant à exp l iquer en
dé ta i l e t à c irconscr ire d ’une façon p l u s nette leur sph ère d

’ac t ivi té
,

c ’ e st une tentat ive à laque l l e on fera m i eux de renoncer j usqu
’

à c e
que de nouve l l e s recherch e s a i ent t iré des arch ive s des document s
p l u s nombreux et p lu s exp l i c i te s .
Sons Rodolph e I er nou s rencontron s d ’abord d eux a voc a ts p ro

vinc ia ux °
,
l ’un san s doute pou r la Hau te e t l ’autre pour l a Bas s e

Al sac e ; pu i s quand i l a nommé son neveu O thon d
’

O chsenstein

land vogt de toute la provinc e , en déc embr e 1280, nOus constaton s à
côté de c e lu i—c i d ’autre s a d ooca ti A lsa tia e ; c e sont probab l ement
l e s sub s ti tut s du landvogt on sou s—bai l l i s imp ér i aux (unter land aogte)
qui font a in s i l eur appar i t ion dan s l

’h i sto ire d’

Alsace . An témoi

guage des sour c e s authent ique s , c e s fonc t ionna ire s durent é tre , par

l . Voy . surtout S choepfl in , A lsa tia i l lustra ta , I I , p . 28 1 sui y .

J . Teusch, D ie Reichs land eogteien in S chwa ben und E lsa ss , Bonn , 1880,

tu J . Becker, D ie Landvoegte d es E lsa ss und ihre Wi rksamkei t
(1308 S trassburg, 1894 , i h
2 . Le comte S igebert de Werd e, rector A lsa tia e, 1215. A lb inWoelfîel in,

praef ectus A lsa tia e , 1227 . Conrad de T annenrod e , cu ram gerens rerum

imper ia lium in A lsa tia ,
1237 . H ermann d e Gerold seck , a d voca tus seu

guberna tor insti tutus per Rieha rd um d e Angl ia , 1261 , etc .

3. I l les appel le qfi cia tos suas per A lsa tiam . (S choepflin, A lsa tia d ip lo‘

ma i iéa , I I , p .
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i nterval l e s , a s se z pu i s sant s et général emen t a s se z r i c hement doté s .

Leur s attr ibu tion s é ta i en t var ié e s ; l eur amovib ilité p ermettai t de les
arrach er bru squement a l eur emp loi , e t

,
en tout ca s la mor t de

c elu i qu i l e s avai t nommé s metta i t fin à l eur admin i s trat ion . C el l e - c i
comprenai t l a surve i l lanc e d e tou s l e s b i en s imméd i a t s d

’

Emp ire e t
l ’ exerc i c e des d ro i t s souvera in s qu i n

’

é ta i en t po i nt encor e contes té s .
C ’

é ta i t l e land vogt qu i nommai t l e prévô t impér i a l on Re ic /zssc/zu l
the iss

,
l e pr in c ipal fonc tionna ire j ud i c ia ire dan s chacune des vi l l e s

impér i a l e s ; c
’ e s t lu i qu i ava i t à enca i s s er c e rta in e s redevanc e s pou r

l e fi s c du souverain ; c
’ e s t lu i qu i commanda i t l e s cont ingent s m i l i

ta ire s d e la p ré fec tu re pour con s erve r ou ré tab l ir l a pa ix pub l iqu e ,
l e landfr ieclen. Peut— ê tre même exerça i t- il une j ur id i c t ion suprême
sur l e s t erre s de l a landvogtey ,

mai s r i en n ’ e s t mo in s c er ta in .

A mesure que l e moveu âge t ira i t vers sa fin , l e s t err i to ire s imme
d int s de l ’Emp ire s

’

amoind rissa ient de p l u s en p lp s , so i t par con

c e s s ion s grac i eu s e s de l a par t d es souvera i n s , so i t par u surpation s
con tinu e l l e s des '

seignenrs vo i s i n s , q u i profitèrent des troub l e s à

peu prè s cont inu e l s du X IV
‘8 e t du XVe s i è c l e pour é largir l e u r s

domain e s . L’

advocatie provinc ial e p erd i t a i n s i naturel l emen t beau
coup de son importan c e ; el l e n

’ en regagna qu
’ en d evenan t l ’apanage

de grand e s mai son s terr i tor i a l e s , de s Luxembourg d
’abord

, pui s
des \Vittelsbaclr du Palat inat . C eux— c i l a dé t i nrent

,
aprè s qu

’ e ll e
l eur eû t é té engagée par l

’ emp ereu r Sigi smond , comme fiefhéréd i
ta ire , pendant p lu s d

’

un s i è c l e
,
et s ’ en se ra i ent s erv i san s dou te

pour t âch er d e s
’

annexer l
’

Alsace i n fér i eure , s i les Habsbourgs

n ’avai en t r éu s s i dan s la s econd e mo i t ié du KvI e S teele à les en
é car ter pour j amai s , en la confiant à des p ri nc e s de l eur mai son .

D ’a i l l eur s
,
à ce moment le domain e de l

’

advocatie provinc ial e se
bornai t

, par su i te des u surpat ion s su c c e s s ive s men tionnée s tou t à
l ’heure

,
à un c erta in nombre de vi l l e s

, p lu s ou mo i n s importante s ,
d i s séminée s à travers l ’Alsace et parvenu e s , à des date s d i fféren te s ,
à la s i tua tion pr iv i légié e qu i lesmettai t sou s la prot e c tion imméd i a te
de l

’

Emp ire .

Pa rmi les v i l l e s a l sa c i enne s
,
les unes

,
connue Co lma r

,
Obe rna i

,

Sch le s tad t
,
ava i en t é té j ad i s des vi lla e royal e s ; d

’au tre s comme
Kay sersberg,

Bel for t , Thann
,
Soul tz

,
Dach ste in

,
des châteaux

for t s (ca stra ) é l evé s pour l a d é fen s e du pays ; d
’au tre s encore

,

comme And lau
,
Marmouti er

,
W i s s embou rg, d evai ent l eu r exi s tenc e

aux antiqu e s abbaye s au tou r d e squ e l l e s s
’

é ta i en t groupé s l eu rs pre
mi ers hab i tant s . Au d ébut , les empereu rs e t ro i s d

’

Allemagne

avai ent é té s eu l s a é l eve r au rang de vi l l e s des loca l i té s parfoi s
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Le mouvement d émocrat ique s
’arrêt e d ’a i l l eu r s et s e fige , pour

a in s i d ire , dès l e d ébu t du XVI e s i èc l e . C ent an s p lu s tard ,
l e s

couche s popu la ire s des vi l l e s n
’

ont p l u s qu
’une influenc e trè s s econ

da ire et pre squ e acc id ente l l e sur l a marche des affai re s ; c
’ e s t une

nouve l le ar i s tocrati e bourgeo i s e qu i admin i stre e t gouverne la c i té ,
ave c l e concour s de jur i s consu l te s , d

’

ord ina ire é trangers . Plu s nou s
avançon s d an s l e XVI I e S tee l e

, p lu s e l l e d evi ent , dan s l e s local i té s
du mo in s qu i re st en t a s s ez impor tan te s pour conserver un s emb l an t
de v i e po l i t iqu e , une o l igarch i e hos t i l e aux homme s nouveaux et
trop souven t au s s i i n capab l e que j alou se . C ’ e st

,
sur un théâtre p l u s

me squ in , l e m ême S p ectac l e que nou s vov ions tou t à l ’heure à
S tra sbourg. Effroyab l emen t d éc imé e s d ’ ai l l eur s par le s s i ège s , l e s
ép idémie s et l e s famin e s , ces coter i e s dominante s dan s l e s vi l l e s
impér i al e s é ta i en t au moment de l a conquêt e dan s un é tat de fai
b l e s s e matér i e l l e et d

’

affaissement th oral t e l s qu
’ e l l e s n e pouva i ent

i n sp irer aucun e inqu ié tud e au nouveau gouvernemen t , du moment
que l

’appu i du d ehor s l eu r é ta i t défin it ivemen t en l evé'. Au s s i , loi n
de le s d é tru i re , l e s u ti l i s e - t— il comme nn instrnment d e règne éga

l ement commod e et doc i l e
,
en l e s mé langean t de quelque s é lément s

nouveaux .

Devenue s p lu s ou mo in s maî tre s se s de l eur régime in tér i eur ,
c er ta in e s d ’ entre l e s v i l l e s i tnpér iales a l sac i enn e s a cqu i èrent , même
en d ehor s de l eur s mur s

,
des terr1 t01res

,
for t mod e s te s , i l e s t vra i .

Co lmar a Sainte- C ro i x
,
e t S ch l e s tad t Ki enzh e im Schweigen obé i t

à “’

issembourg,
e t Haguenau po s s ède Schierrhein. Le s p lu s éman

c ipées batten t monnai e , s e p ermettent de changer l e cu lte p rofe s sé
dan s l eurs mur s ‘

s
’

arrogent d
’ au tre s attr ibu ts de la supér ior i té

terr i tor i a l e e t fini s s ent par s i ége r en b loc , entre Franc for t e t Gos
lar

,
sur l e banc des vi l l e s rhénane s

,
aux d i è te s de l ’Emp ire 3 . I l

re st e n éanmo i n s une grand e d ifférenc e , tant de dro i t que de fa it ,
ent re la s i tuat ion des p lu s impor tante s d

’ entre e l l e s , de Colma r, par
exemp l e , ob l igé e de prê ter s erment au land vogt, e t c e l l e de Stra s
bou rg qu i le re fu s e , même à l

’ empe reu r .

1 . Nous ne songeons pas à amoindrir par la ce que nous avons raconte
dans un des l ivres précéd ents su r la résistance obstiné e des v i l les d e la

D é capole aux volonté s de Lou is X IV . Pour beaucoup d 'ol igarchies, l ‘histoire
consta te que l eur chute pol i tique fut p lus d igne d e respec t que le temps d e
leur toute—pu issance .

2 . I l est juste d e d ire que jama is l ’empereur ni son représentant , le grand
ba il l i , n’

on t reconnu ce d roit aux v il les d e la Décapole .

3. D
’

ord ina ire Colma r, e t pa rfois H aguenau , se chargeaient d e l
‘

honneu r
onéreux d e représenter leu rs col lègues .
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C e fut en 1353 que ,
sur l i nvi tat ion de l’emp ereur Char l e s 1V ; ' ICS

dix vi l l e s de Mulhou s e , Co lmar , Munster , Turckhe im , Kaysersb erg,

Sch le stad t , Obernai , Roshe im ,
Haguenau et Wi s s embourg

"s e grOu
‘

4

pèrent po
ur former une l igne offen s ive et d éfen s ive sons

‘

la pro te ct ion
du souverain e t de son dé légué , l e land vogt . Ain s i naqu it l a L ign e de
la D écapole ,

comme on l
’

appela p lu s tard . Signée pour un temp s
l im i té d ’abord ,

rompu e même au XVe s i èc l e
,
l ’al l ianc e fin it pour tan t

toujours par
'se r enouve l er

,
malgré les r iva l i té s pol i t iques et « les

confl i t s r el igi eux , et p ers i s ta j u squ
’aux jour s d e l a Révo lu tion

,
fan

tôme d
’

un pas sé d epu i s longt emp s évanou i . Mai s c e ne sont pas tOu
jour s le s même s dix vi l l e s , n i même toujour s d ix vi l l e s qui figuren t
dan s l e s trai té s ; il y en eu t une foi s hu it s eu l ement , i l v en eut

onz e à un c er ta in moment . Dan s la s econd e mo i t ié du X IV" s i è c l e
on vo i t figurer sur l a l i s t e S el tz , engagé e p lu s tard aux é l ec teur s pa
lat i n s

,
e t qu i ne r egagna jamai s son autonomie . Landau n’

entra

dan s la con féd érat ion qu
’ en 15 1 1

,
e t Mu lhou s e en sor t i t en 1525 pour

s
’

agréger à la con fédérat ion p lu s pu i s sant e des canton s h e lvé tiqu e s .
Comme pr ix de sa p rotec t ion souvera ine , l

’ emp ereur Sigi smond
avai t fixé pour l a D écapole un impôt de quatre mi l l e é cu s d

’

or ,

payab l e au grand - bai l l i à la Sa int—Mar t i n . Cette somme s e répar t i s
sai t naturel l ement d ’une façon trè s i négal e en tre les d i fférente s
c i té s . D ’apr è s un accord , s igné entre e l l e s en 1608 ,

Co lmar e t
Haguenau en payai ent en s emb l e l e s hu i t se i2 1em es

,
so i t l a mo i t ié

Sch le s tad t e t Wi s s embourg quatre se i z i ème s , so i t un quar t ; Lan
dau et Oberna i d eux s e iz i ème s , so i t un hu i t i ème Kaysersb erg e t
Turckh e im un s ei z i ème

,
e t Mun ster et Rosh e im également un se i

z ième . En d ehor s de c e tt e R e ic/zss teuer
,
l e s d ix v i l l e s n e d eva i ent

aucune red evanc e régu l i ère à l
’

Emp ire , mai s e l l e s é ta i ent tenues ,
par l

’u sage , . à d es d on s volonta i re s , lor s de l
’ entrée sol ennel l e des

souvera in s
,
e t e l l e s d eva i en t fourn ir d es contingent s de troup e s

dans l e s guerre s de l
’

Emp i re e t dans c el l e s contre le s Tu rc s I l y
avai t en outre l a par t contr ibut ive aux dép en se s voté e s par l e s É tats
provinc iaux pour .la dé fen s e du pay s , l e s d ébour sé s spé c i aux de l a
D écapole, fra i s d

’

ambassades , etc . Quand les revenu s communaux
ord ina ir e s ne sufli saient pas pour couvr ir l e s dép en s e s , on l eva i t d e s
taxe s extraord inaire s (S c /m tsangcn) su r l e s bourgeo i s 2 .

1 . Les obl igations m i li taires des d ix vill es impé riales n
‘

é taien t pas for
lourdes , pu isque d ’après les rôles dressés à. la d i ète de Worms, en 1545 , e t

resté s enusage d epu is , elles d evaient fournir soit 23 caval iers et 173 fantas
sins, ou un mois romain d e 964 fl orins, l ’entretien d es premiers é tant fixé à
12 florins, celu i des au tres à 4 ’

flOrins .

h 2… Pai
‘

fois ces levées extraord inaires é ta ient —relativement considérables ;
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Que l s é ta i en t
,
en d ehor s de l a l evée de 1 1mpô t mentionné tout

’

à
l ’heur e

,
l e s dro i ts e t l e s pr ivi l ège s du grand—ba i l l i v i s—à-vi s des

vi l l e s impér i a l e s en é change de l
’ a id e et p rote c t—ion qu

’ i l l eur
d eva i t ? C ’ es t u ne que s tion qu i a é té d ébattue à l ’ i nfini , sur

tou t aprè s la s ignature des tra i té s de Westphal i e , et de par t e t
d

’ autre
,
ave c une pas s ion qu i n

’ en renda i t pas l a so lu t ion préc i sé
ment fac i l e pas s ion for t légi t ime d

’a i l l eur s d es d eux par t s , pu i s

qu
’

il s
’

agissa it pour l e s vi l l e s de cons erver l eur au tonomi e , pour la
couronne de Franc e de prouver qu

’ e l l e n ’avai t pas ach eté de l a
mai son d ’

Autriche des pré tent ion s purement i l lu soire s . Aujourd
’hu i

que l a qu ere l l e s e rédu i t à un s imp l e prob l èm e d
’

éra dition, i l e s t
mo i n s d iffic i l e de s ’entendre . Le d roi t d ep rotection du land vogt sur
l e s v i l l e s imp éri a l e s é ta i t en réal i té tout c e qu

’ i l pouvai t y avo ir de

p lu s vague et de p lu s é la s tique . En dro i t
,
l
’

on é changea i t des l e ttre s
reversales de fidé l i té e t d ’ami t ié réc iproque s : en fa i t , tou s l e s rap

port s s e bornai en t à des v1 5 1te s so l enne ll e s que l e grand—ba i l l i ou
son remp la çant fa i sai ent aux vi l l e s pour as s i s ter so i t au renouvel

l emen t du Magi s trat , so i t à l a pre stat ion du s erment de fidé l i té
,
dû

‘

non pas au landvogt , mai s à l
’

Emp ire . La p lupar t des vi l l e s de l a
D écapole n

’

ont j amais r econnu la jurid i c t ion du tr ibunal du grand
bai l l i à Hagu enau , e t ont toujours app e lé d ir ec tement à Sp ire des
j ugements de l eur s propre s tr ibunaux . La p lupar t au s s i s e sont
toujour s r efu sée s à reconnaî tre les attr ibut ions mi l i ta ire s du land
vogt, qu i pré tend a i t l e s défendre , malgré e l l e s , contre l eur s enne
mi s . Alors même qu

’ e l l e s lu i concéda i ent le droi t d ’ i n sp ec tion de l eurs
arsenaux , e l l e s lu i ont re fusé , j u squ

’à l ’époque de l agnerre de T rente
An s

,
c elu i de mettre ch ez e l l e s des garni son s . Le s vi l l e s prote stante s

de l a D écapole ont toujour s dén ié au landvogt l e dro i t d
’ in terven ir

dan s l eurs d ifférend s in terne s ec c lé s i a s tique s e t c erta ine s vi l le s
catho l ique s e l l e s—m êmes comme Haguenau , ont profe s sé l a m ême
doctrine

, j nsqu
’

an jour ou l
’

appu i des Habsbourgs l eur fut indispen
sab l e pou r é cras er l

’

hérésie . Le s unes e t l e s autres ont é té toujours
unanimes pour d éc larer q ue l e grand-ba i l l i n ’avai t pas .le dro i t de
l ever sur e l l e s aucun impôt , en d ehor s des pre s tations voté e s par
l e s d i è te s e t de l ’ i mpô t impér i a l s anc t ionn é par l

’ u sage . I l n ’y ava i t
donc en réal i té aucun at tr ibu t de souvera in eté a ttac hé à la charge
d e grand —ba i l l i de l a pré fec ture de Hagu enau , du moi n s en tan t
qu

’ e l l e concerna i t l e s d ix vi l l e s impé ri a l e s , l e la ndvogt n
’ayant jama i s .

réu s s i aob ten ir d ’ e l l e s par contra in te ce qu
’

on lu i re fu sa i t en dro i t .

dans la seconde moitié du XV I I° siècle , la petite vi lle d ’

Obernai payai t
florins de

'

I
’

ü rc /rensteuer annuelle . (Oyss , H istoire d ’

Oberna i , I I , p.
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e l l e s c ra ignent que l e roy ne veu i l l e tourner quelque s jour s la p ro
tec tion en propr i é té , e t pour évi ter une extrémité

,
e l l e s se j etteront

dan s l ’aultre , desnian
‘

t l e s mo i ndre s dro i t s de prote ct ion . I l e s t fas
cheux de n e d emand er pas c e qu i e s t d eu e t d en

’

entrer pas en pos
s e s s ion de ses dro ic ts ,

mai s i l est encor e p lu s fascheux de d eman
der et es tre r e fu sé , et ob l igé d e souffr ir l e r e fu s , qu i s ert , en
qu e lque façon , de t i tre à ceux qu i l e font . C

’ e st pourquoy i l y a des
p er sonne s qu i croyent qu

’ i l e s t ‘à propos d
’attend re un meilleur temps

pour entamer c ette
On att end i t donc , e t longtemp s . Nou s ne r evi endrons pas sur c e

que nou s avon s d it , une fo i s déj à , dan s l e tab l eau des année s de
165 1 à 16 73,

sur toute s le s cont estat ion s des vi l l e s ave c l e comte
d

’

Harcourt , nommé grand -ba i l l i à la prem i ère de c e s date s ; sur l eur
att i tud e lor s de la créat ion de l a chambre d ’

Ensisheim en 1658 ; sur
l eur s confl i t s p l u s v iol ents encore avec l e duc de Mazar in , dé légué à
son tour aux fonct ions de land vogt en 166 1 . Évid emment

,

“ la D écapole
e ût mi eux fa i t de c éd er aux c irconstanc e s e t d ’ac cord er de bon gré

ce s erment d ’ hommage qu
’ e l l e ne pouva i t indéfinimen t refu ser

Lou i s X IV ne d emanda i t
,
en somme , aux dix vi l l e s qu

’une conc e s
s ion p l u s ou

' mo i n s extér i eure ; i l n
’

entra it aucunement dan s ses

d e s s e in s de dé t ru i re c e s formation s t err i tor i a l e s du pas sé , pour
autan t qu

’ e l l e s pourra i en t s e conci l i er avec l
’ exe rc i c e d u pouvo ir

souvera in . Comme aucun e ac t ion po l i t iqu e vér i tab l e n
’

é ta i t p lu s

pos s ib l e , ver s l a fin du XVI I
e
5 1ec l e

,
à des group e s au s s i i n s ign i

fiants ,
c eux- c i au ra i ent eu tout avan tage à é coute r l e s exhorta t ion s

que l eur adre s sa i t M . d e Grave l
, pour l e s engager à prê t er fo i et

hommage à un au s s i grand monarque ’ . Mai s , d
’ au tre par t , c e n

’ e s t

pas à nou s , en fants de la démocrat i e mod erne , qu i réc lamon s pou r
nous -m êmes l e d ro i t impre s c r ip t ib l e de donner ou de r efu ser nos

cœu rs , qu
’ i l s i éra i t de b l âme r , ni sur tou t de tourner en r id i c u l e

c e tt e honorab l e ob s t ination de p eti t e s c i té s ob s cu re s , qu i n e veu l ent

pas renonc e r à l eu r i ndép endanc e , alor s m ême qu
’ el l e s font appe l

à tou te s sorte s de véti l l e s pou r s e sou s tra i re aux avanc e s de la
monarch i e frança i s e a in s i que l e d i sa i t un h i s tor ien réc en t

,
d

’

un

ton c ruel lement dédaigneux“.

On se rappel l e l
’h i s to ire d e l ’ exé cut ion m i l i ta i re de 16 73

, qu i

mit fin aux d erni è re s ve l lé i té s d ’au tonomie chc z l e s p l u s ré calc i

t rau te s de s d ix vi l l e s . E l l e s so rt i ren t s i p ro fond émen t épu isé e s , pou r

l . Van Hufiel , D oc uments, p . 196 .

2 A rchives munic ipales . A A . 1234 .

3. Legre lle . Lou is X I V et S tra sbourg, p. 188 .
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la p l upa rt , des épreuves crue l l e s d e la guerre de Hol lande , e l l e s
eurent t el l ement . be so i n de l ’appui du gouvernement pour s e
remet tr e d e l eur s m i sèr e s , qu

’ e l l e s songèrerit b i en pl u tôt à Sollic i—ter
s e s faveur s qu

’

à continu er à rêver une rés istance d ésormâus 1mpos

s ib l e .

La que s t ion du grand -ba i l l i age al la i t d
’ai l l eur s p erdre beau coup

de son impor tanc e . Plac é entre l e nouveau commandan t m i l i ta ire de
la p rovinc e et l

’

intendant de financ e s
, po l i c e e t j u st i c e , l e l and vogt

n ’avai t pl u s de ra i son d ’ê tre ; i l é ta i t
—

p lu tôt un embarras pour l egou
vernement

,
car i l gênai t , pour la r epré sen tat ion , l e prem i er e t , pour

l ’admin i s trat ion , l e s econd de c e s haut s fonc t ionnaire s . Les an t ique s
cérémon i e s qu

’

il p rés idait et qu i formai en t au tre fo i s un l i en entr e
lu i e t la D écapole sont suppr imé e s ou s imp l ifié e s , e t quand une
fo i s des ba i l l i s royaux rend ent la ju st i c e dan s l e s quarante vi l lage s
de la p ré fec ture , tou t c e qu i r e sté à fa ire à ce grand p er sonnage ,
c ’ e st de toucher que lqu e s somme s b i en mod e ste s , des vi l l e s qu

’ i l
est censé protéger encor e‘. Aus s i e s t— il général ement ab s ent du

pays . Le duc de Mazar i n n
’y fai t que de rare s appar i t ions ; ch ez

Montc lar
,
l e général .pr ime l e grand -ba i l l i

,
et l eur s su c c e s s eurs au

XVI I I e s i èc l e
,
l e s Chât i l lon

,
l e s Cho i s eu l n ’ont j amai s mi s l e p i ed en

Alsac e . Le sou s - ba i l l i e s t d ’abord égal emen t un homme de qual i té ;
tel encore l e marqu i s de Ru z é ,

l e dé légué de Mazari n . M ais i l d ev i ent

p l u s tard un fonct ionna i re tou t à fa i t subalterne , comme c e J ean
Gaspard Hatzel

,
nommé en 1 71 1 , qu i n e vo i t plu s dan s sa charge

que
—l
’

occas ion de quelqu e grapp i l lage d
’

argent
î
; ou comme c e Duvi

vi er
,
commandant d e la p lac e de Haguenaù, qu i s

’

offre à fa ire l ’offi c e
d

’

anter landvogt gratu i tement , pour l
’honneur de l a cho s e

,
et se

contente p lu s tard d
’une indemni té de trente sac s d ’avo i n e“. Per son

l . Haguenau lu i paie 500 fl orins par au , Rosheim . 64 florins, O berna i
Wissembourg et K aysersberg, chacun 200 florins ; Landau 300 florins ,

S chlestad t 240 fl orins ; M unster 128 florins ; Colmar 632 florins . T urckhe im
s
’

exoné rai t de ses d roits de protect ion par le produit d e ses excellents
vignob les . M émoire concerna nt les Ober la ndvogt ou gra nd s—ba i ll is d e la

land vogteg d
’
Haguena u , fol . 19 . (M anuscrit d e la Bib liothèque munici pale

de S trasbourg. )
2 . Le sous-bai l l i n'avai t pas

'

d
’

ém0luments fixes ; son supé ri eur lu i assignait
ce qu ’ i l jugeai t équ itab le . Hatze l av ait réussi à se faire un revenu annuel
de l ivres en argent , 620sacs_

d
’

avoine , bottes de pai l les, 120poules ,
3 agneaux , 12 chapons , etc .

, sans compter 740 livres que lui versaient les
v i l lages d e la pré fec ture pour sa nourri ture (a tsge ld ) quand il é tai t en tourné e
ud iciaire . (M émoi re concernant , etc. , fol . M a . )
3. M émoire concernant,

-fol . 1 53b , Ce -D uvivi er n'ava it évid emment sol licité
cet offi ce peu fatigant que pour tenir le hau t d u pavé d ans la peti te vi l le de
Haguenau , où i l é tait en ”

garnison , 3
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nage dé sormai s san s aucun pr e st ige , l e sou s -ba i l l i v i en t a ss i ster
annu el l em en t à l ’é l ec t ion

,
tr è s insignifiante e l l e -même du Magi s

trat des d ix vi l l e s , où l e s choix sont dé terminé s d avanc e par
l
’

oligarchie loc al e , s e lon l e s d é s irs des pré teur s royaux , sur une
recommandat ion de l

’

intendant en faveur d ’un e de s e s créature s .
I l y vi en t montr er son carro s s e e t s e s laqua i s , as s i ste à un b anquet
d e gala à l

’

Hôtel de Vi l l e e t à une mes se sol ennel l e dan s les v i l l e s
catho l ique s , et c

’ e s t à c e la que s e born en t àpeu pr è s s e s fonct ion s .
Afin de lu i fac i l i t er c e voyage c irc u lair e à traver s l e s provinc e s , l e s
jour s d u r enouve l l emen t des C on s e i l s ava i ent été dûment espac és .

D ’aprè s l e mémo ire c i té tantôt , c
’

é ta i t à Haguenau le jou r de l a
T rè s - Sai nte -T r i n i té ; à Wi s s embourg l e jour de Saint-Sylve stre , l e
d ern i er de l ’ anné e ; à Landau , c

’

é ta i t au s s i le jour de l a Tr i n i té
,

mai s su r l ’ob s ervat ion que l e l i eu tenan t ne pouvoit e str e à Hagu e
nau e t à Landau dan s l a mat iné e du m ême jour ,

c e lu i de Landau a
é té r emi s au l end emain . A Ob erehnhe im (Oberna i ) , l e 29 sep

tembre ; à Ro sh e im ,
l e 30 s ep tembre ; à Sé l e s ta t , l e jour de l a

Saint -Mich el ; à Co lmar , l e jour de la Saint—Laurent ; à T urkhe im ,

à Ke isersberg,
à Munster

,
c ’ e s t au mo i s de s ep t embre ; l

’

U nterland

vogt fixe l e jour‘

I l est cur i eux , j ’ a lla i s d ire amu sant , de cons tater comment ,
c ent an s p lu s tard ,

c e tt e charge , s i d ifférente à traver s l e s âge s , s e
mé tamorphos e aux yeux d

’une générat ion qu i n
’ en comprend p lu s

l e s en s h i stor iqu e n i l e s ra i sons de son exi stenc e antér i eure . Vo i c i
comme on dép e in t , dans un document, impr imé une ann ée ent i ère
aprè s l a pr i s e de l a Ba st i l l e , l e rô l e des grand s -bai l l i s en Al sac e , et
c e lu i des gouvernement s et des gouverné s de l a D écapole’ : i l e s t
v ra i qu e c ett e idyll e touchante e s t narré e à l a d i èt e de Ratisbonne ,
au bénéfic e d u d erni er des su c ces s eur s des comte s palat in s , des
arch iduc s autr i c h i en s et des grand s se igneur s frança i s , qu i ont

pré s idé aux d e st inée s de l a préfec ture de Hagu enau . Le s peup l e s

(de ces vi l l e s de la D écapole) parti c ipai ent cumulat ivemen t e t ind i
viduellement à c ette masse de fé l i c i té commune . A l ’abr i du d e spo
t i sme

,
don t i l s n e connai s sa i en t pas même l e nom , l eurs magistra

ture s é ta i en t les barr i è re s
,
et la pré fec ture l e bouc l i er contre

l e sque l s tou te s a tte in te s arb i tra ire s se s erai ent br i sée s . A l
’abr i de l a

tyranni e ari s tocra tiqu e , l a ju s t i c e de l
’

Empereur , premi er grand

1 . M émoire concerna nt, etc 101. 11 .

2 . M émoire pour M . le pr ince cæ S a int-M a ur is -M ontba r ey , p r ince d u

S a int—Emp ire , etc
_

en sa qua l i té d e grand
-

préfet d es vi l les i mp ér i a les

d
’

A lsa ee. 8 . l ien d
‘

impression , 1790, broch. , in-tol io .
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d e Strasbou rg, el l e é ta it en ou tre un c entre d e cu l tur e inte l l e c tu el l e ;
ses impri meur s , s e s m in iatur i s t e s , se s savant s lu i donnai en t une
réputat ion mér i tée dans toute l

’

Allemagne du Sud . Deux cau s e s
vinren t ral ent ir , pu i s a rrê ter c e t e s sor s i br i l lant , l

’une pol i t iqu e ,
l ’ autre r e l igi e u s e . Comme s i ège de la lamloogte i , so i t que c el l e— c i
fû t aux main s de l a mai son palat ine , so i t qu

’ e ll e appart int à c e l l e
d

’

Autr iche ,
Haguenau ne pu t j amai s acquér ir c e tt e indépendanc e

d
’

allure s comp l è t e qu i lu i aura i t p ermi s une ac t ion po l i t ique ind i
v iduelle . L e s d é t enteur s de l a pré fe c tur e p rovinc ial e avai ent trop
grand i n térê t à con server c ett e bas e m ême d e l eur i nflu ence en
Al sac e pour émanc ip er tou t à fai t la c i té , et c e l l e - c i d ’autre par t
n ’é ta i t pas de ta i l l e à entamer une lut te sér i eu s e contre des pr i n c e s
au s s i pu i s sant s . Le s ch i sme re l igi eux qu i s

’y produi s i t au XVI e s1ecle
vin t aggraver c e tt e s i tuat ion fâch eu s e

,
en paralysant le d éve lopp e

ment inte l l ec tu e l e t en y fa i sant naî tre des ant ipath i e s con fe s s i on
nel l e s

, qu i dominèrent de p lu s en p lu s l e s e spr i t s e t finirent par l e s
ab sorber tou t ent i ers

,
en c imentant l ’a l l ianc e é tro i t e de la bourgeoi s i e

catho l iqu e avec les Habsbourgs ,
l e sque l s , s

’ i l s n ’ é ta i en t po in t tendre s
aux l iberté s pub l iqu e s , l

’

é ta i ent mo i n s encor e à l ’hérésie .

La décad enc e p rodu i t e par ces lu tte s inte st in e s e t par l e s em i

grat ioné qu i en furent l a su i te , fut a s s ez rap ide ; né anmo i n s , au
moment où l a guerre de T rent e Ans al la i t s

’

abattre sur l e pays , Ha

guenau é ta i t en cor e une vi l l e d
’as s ez b e ll e apparenc e‘, E l l e e s t .

écrivait le d ip lomate françai s Marchevi l l e , en une b el l e p la in e arro
sée d

’un e r iv i è re nomm ée Moder , qu i fa i t moudre quanti té d e mou

l i n s au cœur de l a v i l l e
,
c e in te d ’une b el l e , bonne et haut e mu ra i l l e ,

avec quant i té de tour s , e t b i en fo s soyé e , mun ie d e quatre v ingt

p i è c e s de canon ’ . Mai s l ’ énergi e des bou rgeoi s é ta i t épu i sé e , l
’ e s

pr i t c iviqu e fa i sa i t d é fau t . C e n eta i t pas impunément qu
’

on avai t
fa i t sort ir de l a v i l l e

,
ou du moin s exc lu des charge s mun ic ipal e s , la

p lupar t des fami l l e s patric iennes, ralliées aux doc tri n e s nouvel le s ,
e t fa i t en trer au con se i l des laboureurs e t d es domest ique s ne

sachan t n i l ire n i é cri re
,
vo ire m ême des gen s cha s sé s d

’a i l l eur s

pou r incondu ite ,ou s i pauvr e s que l a v i l l e d evai t les sou ten i r c haqu e
semai ne pa r des aum ône s 3

1 . Voy . la gravure fa i te vers cette époque par Jacques von der Heyd en et
reprodu ite par M . le chanoine Guerber, dans son H istoi r e d e Haguena u ,

p . 304 .

2 . Lettre à M . de P uy sieu lx, du 23 d é cembre 1621 . M scr . d e la Bib l io
thèqu e Nationale , manuscrits français , 15932 .

3. Ces donné es sont ti rées d 'une pièce fort curieuse , Gra vam ina d er evan

gel ischen Religionsverwa nd ten,
ad ressée a l’ U nioné vangé lique , à Hei lbronn.
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Au ss i quand la lutte commence en Alsac e , l a v i l l e impér i a l e , peu
sou tenu e par sesprotec teurs cathol iqu e s , trop oc cup é s a i l l eur s , peu
a imée de s e s co l l ègue s prot e s tante s , en fu t une des premi ères vi c
time s . Ayant , p ar surcroî t , le malh eur d

’ ê tre répu tée pour s e s
ri che s se s , e l l e exc i tai t l e s convo i t i s e s d es ennemi s de l a ma i son de
Hab sbourg, qu i ava i ent d é jà b i en des ra i son s pour s

'attaqu er au
c entre d e l ’ influ enc e au tr i c h i enne dans la Ba ss e-Alsac e et qu i n

’

igno

ra ient pas que l e s c i té s d ivi sé e s au dedan s repou s s ent d iffic i l emen t
les agre s s ions du d ehors . C ’ e s t tou t spé c ia l emen t dan s l

’ espo ir de
s ’ en emparer que Mans feld p énètre dan s la provinc e en dé
c embr e 162 1 , et c e t e spo ir n

’ e s t pas d éçu . Malgré l a nomb reu s e
art i l l eri e qu 1 garn1t s e s rempar t s , l e Magi s trat s

’

abandonne
,
l ivr e la

vi l l e avec
-

l e s muni t ion s et l e s provi s ion s qu
’ e l l e r en ferme et pa i e

une rançon énorme au général pa lat i n . I l doi t même craindre un
instant que l

’

aventurier vi c tor i eux ne fas s e de Hagu enau la cap i ta l e
de l a p r i n c ipauté qu

’ i l rêve de s e ta i l l er en Al sac e e t n e p eu t l
’

em

pêch er en tout ca s de ramener dan s la c i té l e s héré t ique s proscr i t s .

Mai s c e ne fut là qu
’un rever s pa s sager , pu i squ e , p eu de mo i s p lu s

tard ,
Mans fe ld é ta i t ob l igé d e qu i t ter l e p ays ; l e s au tor i té s mun i c i

pal e s purent dès lors r epr endre l eur œuvre i nterrompue e t expul
ser

, dans l e s année s qu i su ivirent , tou s l eur s conc i toyen s prot e s tant s .
En 1625 , il en sub s i s ta i t encore un mi l l i er , qu i formai en t environ
le hu i ti ème de la popu lat ion‘ ; en 16 28 ,

fur ent chas sé s l e s d erni er s
hab i tant s non cathol ique s . C e s me sure s v io l ente s ne pouvai ent qu

’att i
rer sur l a v i l l e d es repré sa i l l e s nouvell es , l e jour où une armé e pro
te stante péné trera i t en Alsac e . C ’ e s t c e qu i arr iva en 1632 . D ix an s
aprè s Mansfe ld , l e s Suédo i s s

’

emparèrent du ch ef- l i eu de la D é ca

pol e et b i en que ,
dès j anvier 1633, i l sen fu s s en t cha s sé s de nouveau

par surpr i s e , l e s bourgeo i s de Haguenau ne d evai ent p l u s r econ
vrer à vra i d ire

,
l eur ant iqu e au tonomie . En efl

’

et , le gouverneur
général de l

’

évêché
,
l e comte H ermann -Ado lph e de Salm ,

ne se
sentant pas en forc e pour défendre la vi l l e

”contre un r etour offen s if
des Suédo i s

,
s e ré s igna à la mettre j usqu

’

à l a p aix sou s l a protec t ion
de l a Franc e , à l a confier à un pouvo ir qu i n e menaça i t po in t l e s
convic t ions re l igi eu s e s du pays 2 C ’ e st l e

_

31 j anvi er 1634 que

les 18-28 avril 1618 , et d u rapport des dé légué s de Wurtemberg, Bad e et
S trasbourg, pré senté le 9 septembre su ivant . Roehrich a publi é une partie
d e ces documents , qu i se trouvent aux archives de S aint—T homas , dans ses
M i tt/zei lungen a us d er Ki rc/wngeschichte d es E lsa ss, I I , p . 487 .

_
1 . S upp lique d es protestants de H aguenau à. l ’empereur F erd inand I I ,

15-25 dé cembre 1625 . (A rchives de S aint-Thoma s . )
2 , Gu erber , I , p . 288 ,
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ce t ac cord fut conc lu , et à part i r de c e tte date la v i l l e fut o ccupée

par une garni son frança i s e
, qu i , dès l

’annee su ivant e
,

eu t à la
dé fendre contre l e s l mp ér i aux . A c e moment

,
l e s maux de la guerre

é ta i en t d éj à nombreux
,
b eaucoup de mai sons d é tru i te s , l e s hab i

tant s rédu i t s à un s ixi ème . Mai s
,
aprè s l a grande famine de 1637 ,

la
s i tuat ion fut b i en p ire encore ; i l n

’y avai t p l us que 150 bourgeo i s ,
sur les qu i exi s ta i ent ver s la fin du XVI e s i è c l e

,
et la mi s è re y

é ta i t te l le
, pa r s u i te des exac t ion s de l a soldate sque , qu

’

on v i t des
c i toyens exa spéré s démol ir eux-mêmes l eur s d emeures pour n

’

avo ir

p lu s à loger e t à nourr ir d es garnisaires
‘

. Afi n de subvenir aux
d épen se s de toute s sorte s q ue néc e s s i ta i t la guerre , Haguenau du t
vendre l e s c loch e s de son égl i s e de Saint—George s v endre
son bé ta i l engager ses

“

orgue s e t s e s vase s sacré s C e
qu i parai s sa i t encore p lu s dur aux fidè l e s et au c lergé , ,

c ’ e s t
qu 115 d evai ent to lérer d e nouveau dan s l eur s mur s l e s héré t ique s .
Des banni s é ta i ent rentré s

,
de nouveaux conver t i s é tai ent d evenu s re

laps , un cu lt e pr ivé avai t é té r éorgan i sé , et quand l e M agistratvoulut

renouve ler
,
l e 7 j u i l l e t 1640

,
s e s dé fen se s antér i eure s

,
l e gouvern eur

frança i s de Haguenau , M . de Raz illy , qu i avai t à ménager les a l l ié s

prote s tant s de son souvera in
,
ca s sa “c e t arrê té

,
d i sant que son

maî tre , d an s son pays , et même à sa cour
,
la i s sa i t à chacun sa

l iberté de consc ience ï

Quand l e trai té de Mun ster fut s igné , quelque s anné e s p lu s tard ,

les c irconstanc e s ava i en t changé e t l e cu l te d i s s id en t , toléré j u sque
là

,
fut i n terrompu de nouveau , la ma i son d

’

Au triche n ’ayant c édé
la pré fec ture de Hagu enau qu

’

à l a cond i t ion que l a rel igion catho

l iqu e y fû t par tout exc lu s ivement pro fe s sé e . La fo i de la c i té é ta i t
donc dorénavant garant i e , mai s la mi s ère matér i e l l e y re sta i t trè s

grande , c e qu i n e p eu t é tonner pour une fortere s s e qu inze fo i s
a s s i égé e ou b loquée d an s l

’ e spac e d
’

un d em i— s i è c l e . Se s r empart s
tomba i ent en ru ine a in s i que se s égl i s e s ; son ar sena l e t son tré sor
é ta i ent égal ement v ide s ; comme le d i sa i t un document contempora in ,
Haguenau avai t mo i n s l

’ai r d ’une v i l l e impé r i a l e
‘

que d
’

un v i l lage
i nc end ié ‘. Encore en 1655 ,

e l l e n e compta i t que 305 bourgeo i s . On
a p e i n e à comprendre qu

’ en pare i l l e s i tuat ion el l e a i t osé s
’a s soc i e r

à la ré s i s tanc e co l l e c t ive des vi l l e s d e la D écapole contre les exi

1 . M . Guerber a tiré ce d é tai l des procès-verbaux mêmes du M agistrat . (I ,
p .

2 . Guerber, I , p . 295 -296 .

3. Roehrich, M i tt/æei lungen, I I , p . 497 .

4 . M émoire du M agistra t. de H aguenau à celu i d e Colmar , du 26 ju in 1649 .

Revue his tor ique , 1893 , I l l , p . 31 .
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cons truc t ion °à " bon comp te e t lu i p ermettai ent de gager ses em

p runt s Haguenau ne se rem i t que b i en l entement de la cr i s e qu i
avai t fai l l i l a fai re d i sparaî tre à j amai s . Encore v ingt an s p lu s tard ,

e l l e n e comp ta i t que 350mai son s , 400 fami l l e s t rè s pauvre s au
d ire de La Grange , environ âmes , en y comp renant p eut-ê tre
l a garni son 2 . C e n ’ e s t qu

’ au cour s du KVI I I e S i èc le que l a cu lture
d e la garanc e et du tabac et l ’é tab l i s s ement d ’a s s ez nombreu se s
fab r ique s r end irent à l a vi l l e son anc i enn e a i sanc e , malgré les s i ège s
rép é té s qu

’ e l l e eu t en core à sub ir
Le rô l e po l i t iqu e d e Haguenau n

’a po int é té suffi samment impor
tan t pour que nou s nou s arrê t ion s à d écr i re longu ement son orga
nisme cons t i tut ionnel ; i l suffira .de le ré sumer en que lqu e s mot s .

La con s t i tu t ion de l a v i l l e imp éria l e , comme c el l e d e tout e s l e s
vi l l e s d ’

Alsace ,
avai t commencé par être pa s sab l emen t ar i s toc rat ique

l e s douz e éch evin s qu i s iégea i en t comme j urés sou s la p ré s id enc e
du p révô t impé r i a l ou R e ic /zssc /zu lt/ze iss é ta i ent fourn i s par le patr i
c iat . Plu s tard ,

au X IV9 s i èc l e
,
l e s bourgeo i s nomma i ent chaque

ann ée vingt -quat re a s sess eu r s don t quatre , un par
tr im e s tre

, p ré s ida i ent le grand Con se i l . Quand ,
a u XV I ? e t su rtout

au XV I I e s i èc l e
,

' l a p lupar t des fami ll espatri c i enne s eurent d i sparu ,
i l n ’y eut p l u s qu e quatr e é ch evin s , qu i pr irent le t i tr e de ste tt

me istres . Le sénat de ' ingt
-

quatre membre s , sortant d
’

é l ec t ion s
annue l l e s

,
fut r emp la cé par un corp s de s ix sénateur s nommé s à v ie .

Chacun des stettmeistrés é ta i t en régenc e p endant tro i s mo i s , et

l ’un d es s ix lu i é ta i t adjo in t avec l e t i tre de m a r écha l . Le s v i eux
noms sub s i sta i en t a in s i

,
mai s l e régim e é tai t ab so lumen t oligar

ch ique . Quand l e gouvernement françai s é tab l i t dan s tou s le s
Magi s trat s un repré s en tant du pouvo ir c entral , pou r s auvegard er
s e s d ro i t s et contrô l er l a ge st ion des affa ire s muni c ipal e s , Haguenau
eu t éga lemen t son prêteur royal

,
ce qu i porta à onz e l e ch iffre des

membre s d e son C on s e i l p ermanent .
Les bou rgeo i s de l a v i l l e é ta i en t répart i s en d ix-neu f

, p l u s ta rd
en vi ngt-une t r ibu s , dont d ix-n eu f d ’a rt i san s

,
une des c i toyen s

r i c h e s
,
renti e rs e t prop r i é ta i re s , l a d erni ère de tou s l e s pauvre s

qu i ne paya i en t que l
’

imp ô t p ersonnel . La vi lle d e Haguenau (qu
’ i l

ne fau t pas
'

rnnfondre avec l a p r éfec ture d e Haguenau ) pos séda it ,

1 . En 1697 , Haguenau ava it l ivres de revenus e t l ivres de
d ettes . (La Grange,

fol .

2 . La Grange , loc : c i t .

3. Haguenau fut encore assiégé en 1705 , en 1706 et en 1744 , sans compter
les guerres d e la R évolution .
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outre la moi t ié de l a Forê t- Sainte , i nd iv i s e entre e ll e e t le land vogt,
deux vi l lage s , c eux de Kaltenhau sen et de Schierrhein, et d e p lu s
un cer ta in nombre de mé ta ir i e s i solé e s . E l l e figura i t sur l e s rô le s
de l

’

Empire pour 6 caval i er s e t 30 fanta s s in s
,
ou pour un mo i s

romain de 192 flor in s ; sa quo t e—par t aux frai s d
’ entret i en de l a

Chambre imp ér i a l e de Sp ir e é ta i t d e 80 flor ins

g3 . C OLM AR

Bi en que plac é offi c i e l l emen t au se cond rang s eu lement parmi le s
vi l l e s de la D écapole , Co lmar n

’

en é ta i t pas mo in s de b eau coup la

p lu s impor ta nte , et l
’

on p eut m ême d ire , qu
’au po in t de vue po l i

t ique tout au moi n s , c
’e s t e l l e s eu l e qu i donnai t que lque po id s à l a

confédérat ion d es vi l l e s impér i a l e s . Si tu é au mi l i eu d ’ une p lai ne
fer t i l e

,
couvert e de champ s , de p âturage s e t d e vignob l e s , traversé

par l a Lauch et par un bra s de la Fech t , à proximi té du cour s de
I
’

l l] qu i d ev i ent navigab l e dan s l e vo i s i nage imm éd i a t de l a c i té , pas
trop é lo igné du Rhin , débouché nature l pour l a large et fer t i l e val l ée
de Munster

,
Co lmar e s t d evenu de bonne h eure la vi l l e pr i nc ipal e

de l a Haute -Al sac e e t l ’ e s t re s té j u squ e ver s la fin du pr em ier t i er s
de c e s i è c l e . San s avoir j ama i s exercé ’

une i nfluenc e dé c i s iv e dan s
l e s lu tte s provinc ia le s du moyen âge . e l l e n’

en avai t pas mo in s jou é
un certa in rô l e dans l e pa s sé de l

’

Alsac e . Au débu t du XV I I e s i èc l e ,
c ’ é ta i t une p lac e as s ez for te , aux nombreux bas t ion s , aux c aval i er s

pui s sant s , qui avai ent remp l ac é peu à p eu , d epu i s la fin du

KVI e s i èc l e
,
l e s v i e i l l e s tour s du moyen âge ; ou y travai l la it

encore au moment où é c lata la guerre de T rente Ans
La v i l l e

,
aux rue s é troi t e s et r e s serré e s comme ce l l e s de toute

p lac e for te datant de s i lo i n , pré s enta i t néanmoi n s que lqu e s édi
fices cons idérab l e s . Parmi le s égl i s e s , on y r emarquai t tou t d

’abord
c el l e de Saint—Mar t in

,
commenc ée au X I I I e s i èc l e

,
et r e staur ée de

nos jour s
, pu i s c e l l e de Sain t- Pi erre , a lor s temp l e prote s tant , e t

l ivrée aux J é su i te s en 1698 . Parmi les couvents
,
nou s ne nommerons

que c e lu i des Domin i ca ine s des Unter l inden , dont l e s va ste s sal l e s

1 . Pour plus de d é tai ls , nous renvoyons a l ’A lsa ce i llus tr ée de S choepfl in,

augmenté e d es notes d e Revenez (t . V, p 164 e t surtout au volumi neux
travai l de M . le chanoine Guerber , d é j à c ité . (R ixheim , S u tter, 1876 , 2 vol .

in

2 . Pour l ’aspec t géné ral de la vi l le et plus particu li èrement de ses fortifi

ca tions, On peut consulter les d eux p lans d e la Top ographie de M é rian (é d .

1644 , p . 12 I l faut d ire que trente ans p lus tard , ces dé fenses , loué es par
lui , ont paru très mi sérab les a tou t

_

lé mond e et très mal entendues
(Pelisson , Lettres his tor iques , 11 , p .
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e t l e s c lo î tre s ombreux ren ferment , d epu i s l e bombardemen t de
Stra sbourg e t l a d e s truc t ion de s e s musé e s , l e s p l u s b e l l e s collec
t ion s ar t i st ique s e t archéologique s d e l

’

Alsace . En fa i t de bât iment s
c ivi l s

,
on p eut mentionner l

’anc i en Hôte l de Vi l l e
,
l e Wagkeller,

devenu
,
ver s l a fin d u XVI I e s i èc l e

,
le pala i s du Con se i l souverain

la Douan e ou Ka uf/za us , les grand s greni er s de l a vi l l e (Kornla ub) , etc ‘.

Un vi s i teur frança i s d i sa i t de Co lmar
,
en 1685

, que c
’

é ta i t un e
b e l l e v i l l e , à p eu prè s comme Meaux . Le s mai sons en sont à l a
mod e du pans , c

’ e s t—à— d ire sans aucun ornem ent d ’arch i tec ture
,
m ai s

s eul ement enjo l ivé e s par l e d evant de quelqu e s m éd iocre s pe inture s .

Le s rue s m ’

en parurent s errée s e t tor tueu s e s I chtersheim
,
au

contra ire
,
mo i n s gâté san s dou te que l e tour i s t e par i s i en , nou s

a s sure que l e s rue s é ta i en t b e l l e s e t b i en pavée s , e t que la p0pula
tion de l a v i l l e , du mo i n s les gen s a i sé s , s e r e commanda i ent à l a
foi s par l eur moral i té et par l eur aménité ï

C ette population ne s
’

oc cupa i t guère d
’ i ndu stri e

,
un peu p l u s de

commerc e , trafiquan t ave c Strasbourg, Bâle ou Montbé l i ard ,
e t

vivai t pri n c ipa l ement du rend ement de s e s champ s et de s e s
vignob l e s , a in s i que de l

’

é l ève d u bé ta i l“. Au s s i n’

a- t- el l e progre s sé

que for t l en tement
, p lu s l entement p eu t-ê tre que n

’ importe quel le
au tre local i té de l a provinc e . On affirme qu

’ e l l e comp ta i t env iron
âme s au mi l i eu du XV I‘! s i è c l e . A la ve i l l e de l a Révo l u tion ,

aprè s un s1ecle d e pa ix p rofond e pour l a Hau te -Alsac e , i l n
’y en

avai t encore que En 1697 , La Grange lu i donna i t rua i
son s

,
fami l l e s âmes “. Ad rappor t de l

’

intendant , l a

populat ion é ta i t a lor s à peu p rè s exac temen t par tagée au po i n t de
vue con fe s s ionnel

,
mi —l u thér i enne , mi -catho l iqu e , comme déj à un

d emi—s i è c l e auparavanfi .

Vu l ’ impor tan c e re lat ive de Co lmar , on nou s p ermettra de nou s
é t endre un peu p l u s longuement su r son pa s sé que sur c e lu i des

1 . Voy . l
’

énumé ration compl ète des éd ifices d ’alors dans la Chronica Col
ma r iensis de Nicolas K leiù. . imprimée par M . Rathgeber, Ludwig X I V

und Colma r , p . 197 su iv .

2 . M émoi res de d euae voyages, 49 .

3. Ientershe im , T0pographie, I I , p . 23 : D ie Ka u [fi und etwa s ehrba re

leu l te seind sehr mora l is i er t und leu ttsel ig.

4 . I entersheim ,
loc . c i t .

5 . I l lui a fallu un si èc le de plus pour arriver aux qu ‘el le compte
au jourd ’

hu i .
6 . La Grauge ,

M ämoi re
, fol . 291 .

7 . En 1642 , l ’évêque in p a r ti bus Heinric i , notant qu ’i l avai t réuni
commun iants , lors d ’une visite pastoral e à Colmar, ajou te que le prin

c ipal d es pré dicants de la vi ll e lu i a d i t qu
’

i l s n‘

en ava ient pas tout a fait
eux-mômes . (Revue ca thol ique d

’

A lsa ce, 1869 , p .
«130
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prê che dan s la v i l l e même mais c ett e t entat ive é choua grâc e
aux effor t s des bourgeo i s c athol ique s et du c l ergé . Sep t an s p lu s
tard ,

l a s i tuat ion change a . Un c er ta in nombre de notab l e s de Schle
s tad t

,
expul sé s de l eur v i l l e nata l e pour cau s e d

’

hérésie
,
v inren t

s ’é tab l ir à Co lmar et furen t porté s b i entô t au Magi s trat , dont l a
major i té s e trouva ain s i gagné e à la foi nouve l l e . Au ss i , soutenu par
une par ti e notab l e d e l a bou rgeo i s i e , l e C on se i l d écré ta—t - il , en 1575 ,

l ’ i n troduct ion offi c i e l l e du lu th érani sme à Co lmar . Aux r emontranc e s
de l ’ emp er eur Rodolph e I I , i l répond i t qu

’ i l n e fa i s ai t qu
’

user d
’

un

dro i t formel
,
reconnu par le tra i té d

’

Augsbourg à tou t Etat de
l
’

Emp ire et dan s l ’ équ i l ibre i n s tab l e où s e trouvai ent a lors toute s
chos e s , on n

’

osa pas emp loyer de moyen s de répre s s ion matéri e l s .
Pendan t une quaranta i ne d

’année s , l e pro te s tant i sme domine donc
dan s la c i té

,
s inon dan s l e s rangs de l a bourgeo i s i e e l l e—même , du

mo i n s dan s c eux du Magi s tra t p ermanen t ; c e lu i—c i , formé d e part i
san s dé c idé s de Luth er

,
exc lu t à son tour les adversaire s de toute

par t i c ipation au pouvo i r exéc u ti f de l a c i té , ou ne l eur ac cord e du
mo i n s qu

’un c er ta i n nombre de p lac e s parmi les conse i l l er s annue l
l ement é lu s 2 . C ette s i tuat ion pénib l e d eva i t na ture l lemen t a igr ir l e s
ca tho l ique s , et i ls a ttenda i ent avec impat i enc e une occa s ion favorab l e
pou r p rend re l eur revanch e . U ne fo i s l ’é l e c t eur pala ti n écra sé e t l e
ro i de Danemark refou lé dan s ses î l e s , l

’ empereur Ferd inand l l
s

’

empressa d
’ac cu e i l l ir l eur s do léanc e s ; dan s un re scr i t du 1 7 j u i l

let 162 7 i l sommai t l e Magi s trat p ro t e s tant de reven ir à l ’anc i enne
foi ou d abandonner l e pouvoi r , e t comme c elu i—c i ne fa i sai t pas mine
d

’

obéir , des commi s sa ire s impér i aux v i nrent , en 1628
,
hâter l a

révo l u t ion po l i t iqu e et re l igi eu se . Le cu l t e prote stan t fut suppr imé ,
le s l u thér i en s non s eu l emen t é lo igné s du Con se i l , mai s bann i s en

grand nombre , et le cathol i c i sm e régna i t en maître à Colmar quand
un nouveau r evi rement s

’

v produ i s i t par l
’ i n terven tion des a rme s

suédo i s e s .

La vi l l e avai t une garn i son de troupe s impér i a l e s , peu nombreuse
d

’a i l l eu rs
, quand Gus tave Horn , ap rèr avo ir oc c upé Ben fe ld ,

M ol

she im
,
Sch l e s tad t

,
e tc . ,

déboucha dans la Hau te—Al sac e vers la fin

1 . C
’est ce que l ’empereu r qu i , par son représentant, le la nd royt, croyait

avoir des d roits beaucoup plus étendus sur l es v i l les d e la D écapole que sur

les v i l les l i bres impé riales , n iai t catégoriquement.
2 . En 1619 , dans une confé rence secrète avec M M . de S trasbourg, les d é lé

gués du M agistrat d e Colmar avouaient eux-mêmes que les protestants y é taient
moins nombreux que les cathol iques , que la moi tié du Consei l est cathol ique ,
et que le M agistrat, qu i , lu i , est évangé l ique , se trouve dans une position
très d iffic ile et ne peut songer à entrer avec S trasbourgdans l

’

U nion protes
tante . (X I I I , 20octobre 1619 .
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de l ’ année 1632 . La bourgeo i s i e de Co lmar , mécon tent e de la con
du i te des soldat s e t san s confi anc e en l eur ch e f, re fu sa de s

’a s soc i er
à l a ré s i s tanc e du colone l Verni er et cap i tu la , l e 19 dé c embre , aprè s

q
ue lque s sc ène s tumultu eu se s qu i fa i l l i ren t amener , dan s l a v i l l e
même

,
de sanglant s confl i t s . Le généra l suédoi s ré tab l i t l e s prote s

tant s dan s l eu rs dro i t s et l eu r r end i t l eur égl i s e , mai s l e nouveau
Magi s trat lu thér i en s e vi t b i en tô t aux p r i s e s avec l e s d i ffi cu lté s les

p lu s grave s . Le s va inqueur s am i s d emanda i ent de l ’argen t e t
des fourni ture s en nature énorme s , e t le commerc e des v in s et d es
céréal e s , r e s sourc e pr i nc ipal e de Co lmar , é ta i t à peu p rè s paralysé

par l a guerre . Des bourgeo i s que l
’

on comp ta i t en 162 7 , i l en
re sta i t à p ei n e 800,

dont 200pro léta ire s et une c enta ine de veu ve s
Sans doute Oxen st i erna tâchai t d ’ augmenter les revenu s d e s e s
al l ié s colmariens ; en avri l 1634 , i l l eur fai sa i t don d e qu e lqu e s v i l
lages , attenant à leu r ba i l l i age de Sa int e -Croi x ; en mai , il l eur don
nai t

,
de compt e à dem i avec l a v i l l e de Munster , l

’admin i st rat ion de
l ’abb aye de c e nom . Mai s ap rè s la bata i l l e de Noerdlingen, se s entan t
trop fa ibl e pour por t er s eu l e l e poid s d e la guerre en Al sac e , l a Suèd e
s
’

efl
’

açait d evan t la France et lu i confi a i t dé sormai s la prot e c tion de
s e s al l ié s dan s la p rovinc e .

Le Magi s trat de la vi l l e impér i al e n e fut pas méd iocrement ému
de la s ignature de c e tra i té d u 1 er novembre

, qu i l e metta i t , pour
a in s i d ire

,
à la d i spo s i t ion d

’

un t i er s . I l y avai t à cra ind re que l e s
v i l l e s d ’

Alsac e ne p ré féra s s ent encore fa ire l eu r pa ix ave c Ferd i nand
qu i , s e lon l e mot de Mel ch ior de l ’ I sle , les app e la i t à soi et l eur
donnai t car te b l anch e San s dou te Ri ch e l i eu aura i t préféré t en i r
Co lmar comme une conquê t e c édé e par l a Suèd e , que comme un
c l i ent qu

’ i l fau t ménager , mai s l e moment n
’

é ta i t pas venu d
’

effarou

cher l e s e spr i t s . Au s s i consent i t - il à ras su rer les gouvernant s de la
vi l l e impér i a l e en fai san t rat ifi er par Lou i s X I I I , l e 2 aoû t 1635 ,

l e
trai té de Ruei l qu i l u i garant i s sa i t toute s se s l iberté s e t lu i a s su ra i t
la protec t ion royal e j u squ

’à la pa ix , aprè s laque l l e e l l e s era i t rem i s e
en l ’ é tat qu

’ e l l e occupa it avan t les troub l e s d
’

Allemagne . Ce fut un

gent i lhomme ré formé , M . de Mani camp , qu i fut nommé gouverneur
de l a Haut e - Alsac e e t quand l

’

envoyé colmar ien,
l e synd i c Mogg, pr i t

congé du card ina l , c e lu i— c i l u i promi t que Colmar s era i t s ecou ru
avec autant de z è l e que Par i s 3

1 . M ossmann, M a tér ia uæ, Revue d
’

A lsa ce , 1877, p . 446.

2 . Lettre de M elchior d e l
’

I sle au maré chal d e Caumont de La F orce ,
24 novembre 1634 . Revue d

’

A lsa ce, 1877 , p . 468 .

3

i
Rapport d e M ogg, Revue d

’

A lsa ce, 1879 , p . 263. Voy . aussi plus haut ,
p . 35 .
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Mani camp eu t for t à faire en arr ivan t dan s sa nouve l le ré s id enc e ;
l a mi s ère y é ta i t grand e , les b lé s manquai ent d éj à l ’on y mangea i t
du pa in fa i t avec des gland s , on rognai t l a maigre p i tanc e des p en
sionnaires de l

’

hospice , on d iminuai t l e nombre des merc enaire s de
l a garn i son“, e t c ep endant l

’

on suc comba i t p re squ e sou s l e fard eau
d e l a d épen se quot id i enne”. Quand l e gouverneur frança i s

,
tombé

en d i sgrâc e a l a cour ,
fut remp l acé par M . de M ontau sier

,
le futur

duc e t pa ir ,
les affa ire s s e trouvèren t encore en p lu s mauva i s é ta t ,

car l e nouveau venu
,
j eune

,
fâch eux et suffi sant négl igeai t l e

s ervi c e
,
n e s e l eva i t qu

’

à onz e heure s du mat in et b l e s sa i t l e Magi s
tra t par s e s d éda in s et sa hau teur“. On comprend que l

’

0p inion

pub l ique , au mo in s parmi l e s prote s tant s de Colmar , s e so i t pro
noncée dan s c et te s i tuat ion pour Bernard d e dont on n’

ap

p réhenda it , p eu t -ê tre à tor t , aucune u surpat ion dan s l
’ aven ir . Mai s

un e foi s l e conquéran t d e Br i s ach d i sparu , r i en n e pouvai t fa ire
contrepo id s à l

’ i nfl uenc e frança i se en Al sac e, e t b i en que Mazar in
fit rat ifier au pr i ntemp s de1644 l e trai té de Ruei l par l e pe ti t ro i ,
pour ca lmer les appréhen s ion s des Colmariens , c eux- c i n

’

en res

s entiren t pas mo i n s , des c e moment , des i nquié tud e s mor te l l e s ,
nourr i e s par les rappor t s de l eu r dé légu é au Congrè s‘.

Un fa i t
, d

’

ordre s econda ire par l u i-m ême , vint aviver encore les
cra inte s du Magi s trat de Colmar . Le 28 novembre 1640

,
un re l i

gieux de l
’

ordre de C luny
,
D om Char l e s M asuer

,
s e pré senta i t d evant

lu i
, por teu r de l e ttre s royale s

,
contre - s ignée s Br i enne , par les

que l le s i l éta i t au tor i sé à prendre po s s e s s ion du pr i euré de Saint
Pi erre

, qu i , d epu i s p lu s d e c ent an s , appar t ena i t à la v i l l e impé
r i a l e

, par su i te d
’

un contrat d e vente ab sol umen t régul i er . Le

commandan t d e p lac e , Glau s i er , é ta i t chargé de proc éder à l evi e
t ion des dé t en teur s ac tu e l s . Ain s i donc

,
au mi l i eu d es négoc iat ion s

ardu e s , au cou r s d e sque l l e s i l ava i t tout l i eu de con server l a con

fiance des prot e s tan t s d
’

Allemagne , l e gouvernement françai s s
’

ex

posa i t a les fro i s s er e t a les dé saffe c t ionner
, pour appuyer un

coureur de bén éfi c e s" ! C ’ e s t qu
’ i l s e s enta i t d éj à pre sque as suré

1 . Recuc d
’

A lsa cc, 1879 , p . 499 ,
2 . D u 13 janvier au 14 avri l 1 637 , au mi lieu de la famine, Colmar du t foura

nir à. M anicamp rations de pa in e t 19 , 127, 1ivres en argent comptant .
(Revue d

'

A lsa ce, 1880, p .

3. Recue d
'

A lsa ec, 1681 . p . 193.

4 . Nous en avons parlé a p ropos des négoc ia tions de Westphal ie , p . 14 1 .

5 . Revue d
’

A lsa ce, 158 7. p . 336 . Voy . auss i M ossmann, L
’

Ord re d e Cluny ,

le p r ieur é d e S a int
- P ier re et la vi lle d e Colma r , d ans le Bu l letin d u M usée

his tor ique d e M u lhousc, 1891, p . 1 - 27 .
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Alsace qu i changea l e p lu s rap id ement de phys ionomie ; dès
la prem i ère moi t i é du KvI I I e s i è c l e e l l e d evi nt pre sque frança i se
d e mœurs e t de l angage , grâc e à l

’ i nfl u enc e cons idérab l e de l a cour
souvera ine

,
e t p lu s tard e l l e con s t i tua un c entre s c i ent ifiqu e e t litté

raire capab l e de r i va l i s er sur c er ta in s domaine s avec Strasbou rg.

La cons t i tu t ion de Co lmar avai t é té revi sée dan s un e spr i t d émo

cratique au X IVe s i èc l e ; l a nob l e s s e , de tout t emp s peu nombreu se ,
n ’ exi s ta i t p l u s même à l

’

époque qu i nou s oc c up e . La prévôté impé
r i al e , autre fo i s la magi s trature la p l u s impor tant e de l a c i té , avai t
été rach etée par l a v i l l e dan s la s econd e moi t ié du XVe s i è c l e

,

et c e fut dorénavant un d es magi strat s annuel s qu i en r emp l i t l e s
fonct ions . Au moyen âge ,

l e s bourgeoi s é ta i en t par tagé s en vingt
tr ibus ou corporat ions de mé t i er s , d é léguant chacune un représen

tan t au Con se i l
,
mai s une mod ifi cat ion du s tatut muni c ipal , fa i te en

1 52 1
,
d

’ac cord avec le la nd vogt , J acque s de M or imont
,
rédu isit lé

nombre d es tr ibu s à d ix ,
dont chacune ava i t à nommer d eux séna

t eur s . Le s nob l e s
,
réun i s en cur i e à l ’auberge d e l a Couronne , dési

gnaient quatre r epré sentant s . C ela donnai t un
_

Conse il de

vingt-quatre membre s . En ou tre
,
chaque tr ibu é l i s a i t p l u s i eurs è ch e

vi n s (S choefien) e t u n maître éch ev i n
-

ne ister ) qu i , dan s
l e s occa s ions pol i t ique s p l u s impor tante s , é ta i ent appe lé s à donner
l eu r avi s sur l e s déc i s ion s à p rendre . Mai s en temp s ord ina ire , c e

grand cons e i l des éch evin s (Schoefienra th) n e fonc t ionnai t que pou r
choi s i r les quatre bourgmes tre s (S tettme ister ) qu i s e suc céda i en t par
tr ime s tre dan s l a régenc e , e t l e prévô t —Ver s la fin du XVI e s i è c l e

,

l 'é l e c t ion des r epré s en tant s d e l a nob l e s se c e s sa d
’ e l l e—m ême

,
l e s

fami ll e s nob i l i a i re s é tant é te in te s ou ayant qu i tté l a v i l l e . Dè s 1680
,

l
’

a lterna tz
‘

be con fe s s ionnel l e fut é tab l i e par l e s é l ec t ion s au Magi s
trat‘

,
e t pou r mieux surve i l l er c e lu i - c i , l e gouvernement y créa , de

même qu
’

à S tra sbourg,
un prêteur roval , qu i d evin t naturel l emen t

l e vra i ch e f du pouvo ir exé c ut i f
Le prévô t e t s e s qu e lque s a s s e s s eur s (Gcr ichtshcr ren) formai ent

contribuer a notre anéantissement , le Conse i l (souverain ) , les J é su ites. les

J ui fs et desgarnisaires pour l
’

hiver. Voi là les fru its d e la paix ! R athgeber,
Ludwig X I V und Colma r , p . 85 .

1 . Ce fu t un tisserand gascon , F rançois S éraphon, que M . de La Grange
introd u isit dans le M agistrat, comme prem ier catholique , le 18 novembre
1680. A Colma r, l ’al ternative é tait d ‘a il leurs une mesure tou t a fa it equ i
tab l e , le nombre des cathol iques é tant , nous l

‘avons vu , a peu près égal , et
b ientôt supé rieur à celu i d es protestants , e t ne cessant d ’augmenter durant
tou t le XVI I I ° siècle, pa isu tou t le p la t pays envi ronnan t é ta it presque
exc lusivement peuplé par eux . A u jourd '

hu i , c ‘est a pe ine si la population
civ i le de Colmar compte un c inqu i ème de protestants .
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l m stance j ud i c ia ire i n fér i eure . On en app e la i t pour les affa ire s
c ivi l e s et cr im ine l le s au Sénat ou Cons ei l (.We ister und S i
l ’obj e t en l i t ige dépa s sai t un e va leur d e c inquante florins , i l é ta i t

permi s d
’

en appe l er une s econd e foi s à la Chambre impér i a l e de
Sp ire ; au c r im ine l c ep endan t , la s ent enc e r es ta it acqu i s e . Co lmar
avai t de p lu s , comme Stra sbourg,

une séri e d e corp s j ud i c ia ire s
spé c i aux , j uge s ma tr i moniaux flî /zegcr icht ) , commi s sa i re s aux
tutel l e s (Wa isenvoegte) , etc

1

Co lmar é ta i t i n s cr i t à la matr i cu l e de l ’Emp ire pou r 4 c aval i er s e t
30 fanta s s in s

,
ou pour un moi s romain d e 168 flor i n s . E l l e con

tribuait pour 80 flor i n s aux fra i s d
’ entret i en de l a Chambr e de

Sp ire . Se s r evenu s
,
b i en d im inué s au moment de s a soum ission à

l a Franc e?
,
s e monta i en t , vers l e m i l i eu du KVI I I e s i èc le , à envi ron

l ivre s”.

En d ehor s de s e s murs , Co lmar po s séda i t au XV I I" s i èc l e l e
vi l lage de Sain te- C ro i x-en-Pla in e , acqu i s en 1 536 d

’
un des membre s

nob l e s d e son Consei l . D urant l ’ oc c upation suédoi s e , l e chanc el i er
Oxen st i erna lu i fi t cad eau

,
comme nou s l ’ avon s ind iqu é déjà , d e

quelque s vi l lage s , Herr l i sh eim ,
Soultzba ch , Ho l tzwihr et \Vi cker s

vvihr
,
enl evé s à la fam i l l e d e S chauenbourg,

très attach é e à l a cau s e
impér ia l e e t c athol ique . Mai s c e s t erre s furent r e st i tuée s , même
avant la s ignature des tra i té s de W e stpha l i e . Quant à la s e igneur i e
de Hoh-Land sberg,

c ’ e s t au KVI I I e s i èc le s eu l ement qu e Lou i s X IV
en con féra l e domain e ut i l e à la vi l l e

,
en échange d es b i en s du

pr i euré de Saint - Pi erre qu
’ i l l u i d emanda de c éd er au Grand -Cha

p i tre de Stra sbourg‘.

5 4 . S CHLE ST AD T

La vi l l e de Sch le stad t s e trouve à proxim ité des Vosge s , dont e l l e
n ’ es t séparé e que par qu elque s ki lomètre s , un p eu au nord des con

fins de l a Haute e t de l a Ba s s e -Al sac e
,
sur un bras d e I ’ l ll et de l a

Scheer
,
au mi lieu d

’une campagne fert i l e et non loi n des vaste s
forê ts du Ried , qu i la séparent du Rhin .

1 . Vov . pour les d é ta i ls , Veron—R évil le , Insti tutions j ud ic ia i res, p . 84

86 .

2 . Elle amod ia it ses revenus en 1685 pour l ivres seulement . en
1741 pour l ivres . (Bi ll ing, K leine Chronik con Co lma r , p . 175 ,

3. Voy . aussi , en géné ral su r Colmar , S chœpfl in-Ravenez , V, p . 185—215 ,

X . M ossmann, Recherches su r la Consti tution d e la Comm une d e Colma r

(1878 , 1 vol . ia

4 . I l lu i confé ra le d omaine , ma is la province d ’

A lsace d ut payer les frais
d

’

achat aux hé ri tiers du marqu is d e Bébé . (Bi l ling, a d ann. 1 714 , p .
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Par c erta in e s pér iod e s au moi n s d e son pas sé , c
’ e st une des p l u s

i ntére s sante s parmi le s v i l l e s de l a D écapole ,
comme c ’

en é ta i t une
des p lu s for te s e t des p lu s p eup lé e s . Ses or igi ne s sont anc i enne s

,

mai s trè s d i s cu té e s . Qu ’ e l l e a it d éj à ex i s té a l ’ époqu e romaine ,
qu

’ e l l e a i t dû sa nai s sanc e à un e v i l la carlov ingienne ,
ou qu

’ el l e
a i t é té pr i mi t ivement le por t où l

’

on chargea i t sur d es b arque s

p l a te s l e s c éréal e s et les vin s de l a contré e , à dest1nationdu cour s
in fér i eur d e peu impor te en défini t ive . Ce qu i e st c er ta in ,
c ’ e st que Sch le s tad t ne fut p endant longtemp s qu

’ un vi l lage , appar
t enant eu maj eure par t i e au pr i euré de Sa int e - Pov , don t la magn i
fique égl i s e fut con stru i te à la fin du X I e s i è c l e par H i ld egarde de
Souabe , sur l e mod é l e de l

’

égl i s e du Sain t - Sépu lc re . C ’ e st à l ’ empereu r
Frédér i c I I seulement que l a loca l i té do i t ses mur s e t ses prem i er s

pr iv ilèges ; Rodolphe l er l e s é tend i t p lu s tard ,
a in s i que Char l e s IV

(1358 ) e t Frédér i c I I I l e s renouve la tou s en s emb l e Le

XV 9
S l € Cl€ fut l ’ époque l a p lu s b r i l lante de l ’ h i s to ire de la

v i l l e imp ér i al e , et s a be l l e ca thédral e de Sain t -George s , hau te de
so ixante mètre s

, qu
’

on ape rço i t dominant au lo i n la p la ine , de que l

que c ôté qu
’

on app roch e de l a c i té , en re s te aujourd ’hu i encore
l
’

éclatant témoignage . Mai s c ’ e s t surtou t au po in t de vue inte l l e c tue l ,
que l e pet i t Sch l e stad t fut alOrs vra iment remarquab l e . L

’

huma

n i s t e J acque s \Vimpheling, celu i que s e s contempora i ns avai ent sur
nommé l e pédagogue d e l a Germani e y ava i t fa i t de l ’ éco l e
l at i ne créée par l e \Vestphal ien D r i ngenb erg,

dès l e m i l i eu d u

XVe
s1ecle ,

l a p lu s c é l èb re de toute s c e l l e s de l
’

Allemagne . Son

neveu
,
J ean Sap idu s , v comp ta j usqu

’

à neu f cents é l ève s , dont b eau
coup d ev inren t à l eur tour des maître s d i s t i ngu é s . I l faut l i re dan s
l e s mémo ire s s i origi naux de Fé l ix Platter , l a d e s c rip t ion de ces

b and e s d ’

écoliers
, p lu s ou mo i n s s tud i eux , ac c roup i s sur l a pa i l l e ,

j u squ e dan s l e s rue s de Sch l e s tad t , ave c l eurs l ivre s d éch iré s e t

parfo i s couver ts de vermine . De bonne heure le s imp rimeur s de l a
v i l l e é ta i en t connu s partout ; m ême on a voulu oppos er J ean Ment e l
de Schl e stad t à J ean Gutenb e rg de Mayenc e . L

’

offic ine d e Math ia s
Schurer a p rodu i t des c entaine s d

’

éd i t ions nouvel le s de c la s s iqu e s ,
de sermonna ire s , de canonistcs

,
de grammai ri en s . En un e spac e de

t emp s r ela tivement: trè s cou rt , l a p e ti t e c i té donna le jour ou réuni t
dan s s e s mur s une p lé i ade d

’h omme s rema rquab l e s , Pau l Vol tz ,
l ’abbé de Honcour t

,
J acqu e s Sp i ege l , le s e c ré ta i re de Maximi l i en l

"
,

Beatu s Rhenanu s ,
l ’ un d es p lu s c é l èbre s h umani s te s d u t emp s ,

Mart i n Bucor
,
l e futur ré formateu r de S tra sbourg; i l s ont é té les

vra i s i n i t ia teu rs et fauteu r s de ce mouvement d e l a Rena i s sanc e
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remp l i s sai ent une bonne par t i e d e l
’ enc e inte de l a v i l l e

,
e t auxque l s

v inrent p lu s tard s e jo i ndre en core les Père s de l a Compagni e de
J é su s ‘. Mai s avec la guerre de T rente An s commença pour Sch l e stad t
un e longu e sé r i e de crue l l e s épr euve s . C

’

é ta i t
,
au jugement des

hommes du KVI e s i èc l e , une p lac e trè s for t e , de forme p re sque
c ircu la ire

,
avec de b eaux mur s en br ique s , d e nombreu s e s e t so l id e s

tour s*, et tro i s fos sé s , dont d eux r emp l i s d
’ eau ; el l e n

’

é ta i t néan
mo in s p as d e ta i l l e à ré s i s t er aux attaqu e s de l

’ar t i l l er i e moderne .
Malgré sa garni son d

’

lmpér iaux ,
e l l e du t ouvr ir s e s por te s à Gu stave

Horn
,
ap rè s que lqu e s s emaine s de ré s i stan c e , en d éc embr e 1632 , et

l e général suédo i s lu i impo sa outre un e lourde contr ibu t ion de
guerre , l e chagr i n de vo ir le c u l t e prot e s tant offic i e l l ement c é lébré
dan s u ne de s e s égl i s e s . Un comp lot s e forma parmi l e s bourgeo i s

pou r ramen e r l e s troup e s impér i a l e s ; mai s i l fut d écouver t , quatre
des conj uré s furent é car t e lé s

, quatre au tre s p endu s , e t l
’

oc cupat ion
d evin t p lu s dure encor e et p l u s arb i tra ire . Le changement qu i s e

p rodu i s i t en Al sac e aprè s la d é fai te de Noerdlingen et l ’oc cupat ion
de Schl e s tad t par une garn i son fran çai s e n

’

apportèrent poin t aux
hab i tant s l e s sou lagemen ts qu

’ i l s a ttenda i ent san s dou t e de l eu rs
corel igionna ir e s . Nou s avon s raconté p lu s hau t qu

’ en d éc embre 1630
,

l e comte d ’

Hocqu incourt , gouvern eur de l a v i l l e , en cha s sa tou s les
homme s va l ide s

,
c é l ibata i re s ou mar ié s , sou s pré texte que l e s

imp ô t s é ta i ent mal pay é s ; l a populat ion d e la malh eu reu s e c i té se

trouva de la sorte rédu i t e à 2 40 bourgeoi s infirmes
,
aux femmes et

aux en fant s ”. D es ac t e s d e v iol enc e au s s i d éra i sonnab l e s n e pou
vaient que mainteni r l e s gen s de Sch l e s tad t dan s l eu rs s ent im ent s
d

’attach emen t à Sa Ma je s té Apos tol iqu e . A u s s i quand ,
en 1649

,
l a

garni son frança i se eu t qu i tté l a v i l l e , e t qu
’un peu p lu s tard l e

nouveau grand—bai l l i vi nt ré c lamer , au nom du ro i de Franc e
,
l e

s erment de fid é l i té d es v i l l e s d e l a D écapole ,
i l s furent des prem i e rs

à re fu ser de lu i ouvr ir l e ur s port e s ‘, e t i l s ne l e la i s s èrent entrer
ch ez eux que lorsqu 1l eu t j uré tou t d ’abo rd d e re spec ter l eur s
l iber té s . L ’avènement d e ’ L éopo ld I ‘? Ir fut c é lébré en grande pomp e
à Sch le s tad t

,
l e 4 aoû t 1658

,
l ’ é tab l i s s ement d u Con s e i l souvera in

acc u e i l l i par une p ro t e s tat ion non mo i n s sol enne l l e . Le roi pat i en ta

1 . D ie S ta d t is t d er roem iseh—ca thol ischen religion _

eyfl er z
‘

g sugethan,

d it M erian , p . 34 .

2 . Voy . M artin Ze i ller, l t inera r i i Germa nic i Continua tio p . 1 50,
et le plan de M erian (éd . loc . e i ta t.

3 . Chronique d e F rey , c i té e par D orlan , I I , p . 230.

4 , Le 3 ju il let 1651 .
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longtemp s ; mai s lor squ 11 ré sol u t de montrer aux dix vi l l e s impé
r iales qu

’ i l entenda i t enfin ê tre reconnu comme l eur vra i souvera in
,

Schle s tad t fut
,
aprè s Co lmar , la prem ière don t i l ordonna d

’

abattre

les murs et dans laque l l e i l m i t garni son . C e fut une charge terr ib l e

pou r les financ e s de la c i té , car l
’

oc cupat ion dura du 3 s ep t embre 1673
au 4 mai 1674 , e t i l fa llu t vendre l ’argenter ie de l

’

Hô tel de Vi l le e t
l e v in du c e l l i er pub l i c , pour en couvri r les fra i s . Pui s revinren t

,

on l e sa i t
,
l e s l mpér i aux ; l eur séjour c ep endant n e fu t pas de longue

durée
,
e t en 1676

,
Lou i s X IV donna i t l ’ordre à Vauban de trac er une

nouve l l e enc e inte qu i , concurremment avec le canal de Chateno i s , fit
de Sch le s tad t l e po in t c entra l de l a d éfen s e de l a Haute -Al sac e contr e
un ennemi venant du Nord

,
à l ’ endro i t m ême Où l a p la in e a l sac i enne

s e re s s erre l e p lu s entre l e s Vo sge s et le Rhin . La vi l l e pr i t dès
lor s un cach e t e s sent i e l l ement m i l i ta ire

,
e t l ’é lément c iv i l n ’y joua

p l u s qu
’un rô l e in s ignifiant , entre l e corp s d

’

offic i er s e t u n c l ergé
régul i er e t séc u l i e r trè s nombreux . Peu de vi l l e s d ’

Alsace ont eu
,

dan s l e s d erni ères année s du XVI I e e t durant tou t l e KVI I I e s i èc l e ,
une exi s tenc e au s s i peu ac c id entée qu e Schl e s tad t , e t s

’ i l est vra i

que l e s p eup l e s h eureux sont c eux qu i n
’

ont po i nt d
’h i sto i re

,
on

p eu t d ire que son bonheu r a dû ê tre parfa i t .
Le régime intérieurd e l a vi l l e de Schl e s tad t é ta i t

,
en réal i té

, oli

garchique . Dès 1358 ,
Char l e s I V avai t exc lu l e s nob l e s du Magi s trat ,

qui s e composa i t de hu i t bourgmestre s ou s tettme istres
,
j u squ

’ en
1575

,
de s ix entre 1575 e t 1652 ,

e t de c i nq seu l ement d epu i s c et te
d erni ère date . A côté d ’ eux

,
l e s douz e tr ibu s dé s igna i ent 2 4 séna

t eu rs . T ou s c e s p er sonnage s é ta i en t nommé s à vi e ‘, les stettm e istres

par l e s sénateurs et l e s é l u s de l a bou rgeo i s i e . au nombr e de c en t 2 .

les sénateur s p ar l e s stettmeistres
,
et d eux d es sénateur s en exerc i c e .

Plu s tard
,
depu i s 1747 , quand on créa dan s l e Magi s trat la charge

de prêteur royal
,
c e fut ce d erni er qu i fut l e grand é l ec teur de l a

commune . On l e vo i t
,
un p are i l pouvo ir ne pouvai t ê tre n i trè s

populaire , n i trè s r edoutab l e , s i c e n
’ e s t aux r evenu s de l a v i l l e

, qu i

é ta i en t ent i èrement à la merc i d ’

un pet i t nombre de p er sonne s p lu s

1 . U n é d i t royal du 21 mai 1683prescrit , i l est vrai , que les p laces d evenues
vacantes seraient remp lies dorénavant pour trois ans seu lement, mais i l ne
fut guère observé et fina lement révoqué par une nouvelle ordonnance du
23 aoû t 1717 .(Dorlan , 1, p . 168 ,
2 . Ces é lus d eva ient aussi être convoqués par le M agistrat dans les occa

sions criti qnes. mais i l ne semble pas que cela ai t eu l ieu fréquemment , d u
moins au XVI I ° s iècle . D

'ai l leu rs , la concord e ne parait guère avoir régné

entre le M agistrat e t la population de S chlestad t, à en juger par les pla intes
portées aux intendants d ’

A lsace e t par les arrêté s d e ceux- ci ,
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i ntére s sée s à é largi r l eu r s propre s revenu s qu a b i en admin i s trer l e

pa tr imoin e de tou s ‘. Comme l e s au tre s
”

vi l l e s de l a D écapole ,
Sch l e s tad t ava i t en autre fo i s son p révô t impér i a l , mai s d és l a fin du
XVe s i è c l e

,
el l e ava i t rach eté c e tte charge avec prome s s e qu

’ e l l e n e
sera i t j ama i s ré tab l i e

,
e t l ’un des bourgme stre s en exerça i t depu i s

lor s l e s fonc t ion s . Le Con s e i l de lav i l l e ob t i n t en 1685 l a faveur de
j uger l e s affa ire s d e po l i c e e t l e s d ifférend s au —dessous

'

de 100 l ivre s ,
d éfini t ivement et san s app e l au Con s e i l souvera i n de B r i sach ; d eux
an s p lu s tard , en 1687 , l e ro i l

’

autorisa égal ement à s iéger en robe s ,
comme cour de j u st i c e

, pr iv i l ège uniqu e en Al sac e , e t qu i lu i fi t
b eaucoup d

’

envieux ’

Avant la réun ion à la F ranc e
,
Sch l e stad t d eva i t , d

’aprè s l a matr i
c u l e d e l ’Empire , un contingen t de 4 c aval i er s et de 24 fanta s s in s ,
ou des mo i s romain s de 144 flor in s . E l l e déboursa i t 80 flor in s pour
l ’ entret i en de la Chambr e d e Sp ire . En 1697 , La Grange y Comp ta it
700 mai son s , fami l l e s , env iron âme s . Le s r evenu s
annuel s s e monta i en t à l ivre s

, provenant en bonn e part i e des
t erre s qu i lu i appartena i ent dan s sa ban l i eu e forê t s et pâturage s
Sch l e stad t ava i t pos sédé j ad i s d eux loca l i te s hor s de ses mur s ;
l ’une

,
le vi l lage d e Burner ,

ava i t d i sparu dès l e m i l i eu d u X I V
e s i èc l e ;

l ’autre
,
le v i l lage de Ki entzh e im avec son château , fut vendue en16 49

par e l l e a l
’un de s e s bourgmestre s , Gu i l laume de Gol l , pour cou

vr ir une part i e des d ett e s ac cumu lé e s p endant la gue rre de T rente
An s

g5 .

La v i l l e de Wis sembou rg,
s i tuée su r la Lauter , au p i ed des

Vo sge s s ept en triona l e s , au mi l i eu de col l i n e s couvert e s de vignob l e s ,
est d

’

or igin e rela t ivemen t réc ente . C ’ e s t au m i l i eu d e va ste s forê t s ,
dan s une profond e so l i tud e , qu e fu t é tab l i e , au cou rs du VI I

e
s 1ecle

d
’apr è s l a trad i t ion cou rant e , l

’abbaye de ce nom
,
b i ent ô t cé l èbre

par l e nombre d e ses r el igi eux et l é tendu e d e s e s p ropr ié té s . T erre
exemp le ,

l e M a nd a t in/ i —
‘
r ieur v i t b i en tô t d e nombreux vi l lage s se

bâti r au m i l i eu d e ses fo rê t s et l e d é s er t ombreux se changer en une

.1 . En 1677 chaque membre d u M agistra t toucha it 600 l ivres en argent et
30 cord es de bois , et avait la jou issance de 7 arpents de prai ries . M a is i ls
s
’

a ttribua ient enoutre . d e leu r propre autori té , toute une sé rie d e compé tences
spé ciales . (D orlan , I , p .

2 . O rdonnance d u 10 ju in 1687 , Dorlan , p . [ 71 .

3. Les revenus de S chles tad t furent amod iés pou r la prem ière fois, par
ord re d e La G range , en 1685 , et rapportèrent alors envi ron l ivres . Cf .

M émo ir e de La G range , lol . 301 .

4 . D orlan , I . p . 267 .
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et l e s Françai s . Quand enfin la longu e l utte fut terminée , l a malben
reu se c i té ne comp ta i t p l u s que 1 40bourgeoi s . C e la n

’

e thpêcha pas

que l e s i ndemn i té s de guerre suédo i s e s impu tée s à c e tt e po ignée de
gen s ab so lum en t ru iné s par la gu erre n e se monta s s ent à flo

r in s
Wi s s embourg

’

ne fut guère p l u s heureux d an s la s econd e mo i t ié
du s i èc l e . Pour lu i fa i re pas s er toute nouvel l e env i e de prote s ter
cont re l a suprémat i e roy al e , Lou i s X IV l a fi t en t i eremen t démante l er
en 1673 ,

au moment où vena i t d e commenc er la gu err e de Hol land e .

E l l e fut a in s i l ivrée san s d éfen s e aux i ncur s ion s a lt ernat ive s des
maraud eur s imp ér i aux e t frança i s , e t en j anvi er 167 7 , l e ch e f de
part i san s que nou s avons déj à nommé , le terr ib l e La B ros se , y mi t
l e feu et rédu i s i t la maj eure par t i e de l a vi l l e en c endre s . Des fa i t s
analogu e s s e produ i s iren t p endan t l e s guerre s du Palatinat e t de l a
su cc e s s ion d ’

E spagne ,
et c e n ’ e st qu

’ en1746 que des for t ificat ion s
nouve l l e s la m irent enfin , momentanément , a l

’ abr i d ’

un coup de
main .

C e tte sér i e pre squ e i ni nterrompue d e malh eur s exp l ique pourquo i
W i s s embourg,

malgré son ant iqu e or igi n e , n
’a que trè s peu de bât i

ments anc i ens et remarquab l e s , sau f l a b el l e égl i s e abbat i al e de
Sa int—Pi erre - et - Sa in t-Paul . Ses nombreux couvents avai ent é té
sé cu lar i sé s au XVI e s i è c l e , mai s aprè s l a réun ion à la Franc e , beau
coup d

’

ordre s mona st ique s , capuc in s , augu st in s , e tc . ,
r evinren t s ’y

é tab l ir . La populat ion n
’ ava i t c e s sé d ’ê tre m ixte

,
en c e s en s que bon

nombre d ’hab i tan t s appar t ena i ent au cu l t e catho l ique , e t n
’

é ta i en t

po i nt i nqu i é té s au po in t de vue re l igi eux ; mai s l e Magi s trat é ta i t
exc lu s ivem ent luthér i en , j u squ

’au moment où Lou i s X IV fi t i ntro
d a i re

,
l à comme a i l l eu rs

,
l ’a l ternat ive dan s les é l e c t ion s annu e l le s .

Le s bourgeo i s , d iv i sé s en sep t tr ibu s de mé t i er s nommai ent dan s
chacun e d ’ e l l e s d eux memb re s du Sénat . Autre fo i s i l v avai t en, en
d ehors d e c e s quatorz e é l u s p lébé i en s , hu i t sénateurs patri c i en s ; pour
les même s rai sons qu

’a i l leu r s i l s d i sparu ren t au cour s du XV
e s i è c l e .

Quatre des membre s du Conse i l
, patr i c i en s à l

’

origin e , porta i en t l e
t i tre de bou rgmestre s e t é ta i en t en régenc e chacun p endan t troi s
mo i s . Wissembou rg,

comme ai l l eu rs , le Gouvern ement frança i s
i n trodu i s i t un pré teu r royal dan s le M agi s trat , pou r l e contrô l er et
le conten i r au be so i n .

La matri cu l e de l ’Emp ire demanda i t à W i s s embou rg 2 cava li ers
e t 2 2 fan ta s s in s ou un mo i s romain de 1 12 flor in s . E l l e paya i t

1 . C
’

é taient les v ignerons , les tisserand s, les serruriers, les cordonniers , les
marchands , les boulanger.

< et les bouchers .
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56 florins e t d em i pou r l
’en tre ti en de l a Chambre d e Sp ire . La ju s

t i c e cr im inel l e y é ta i t exercé e par l e s
'

ta tteogt , fonc t i onna i re d é s igné
par l e Magi s trat pour l e Mundat tou t ent i er , grâc e à un pr iv i l ège
ac cordé par l

’ emp ereur Ferd i nand l er ; la j u stice c ivi l e é ta i t d i spen sé e
par l e S tafi

"
elger icht, qu i siégeait au trefois sur l e s grad in s d es qua i s

de l a Lauter , e t s e composai t du sta ttvogt, de s ep t échevin s e t d
’

un

prévôt nommé par l
’

évêqu e d e Sp i re
En 1697 , _

.Wissembourg comp ta i t 300 ma i son s
,
300 fami l l e s

,

dont b i en peu r i ch e s e t âme s . Les revenu s de l a v i l l e
é ta i ent évalué s d e 10 à l ivre s

g6 . LANDAU

Au moment Où Landau vint prendre son rang parmi le s vi l l e s de
l a Dé cape l é , e l l e avai t derr i ère e l l e u n pas sé , s inon for t no to ire , du
mo i n s long de p l u s i eur s s i è c le s . Si tu ée sur l a Que i ch

, qu i traver s e
l e Sp irgau 2 dan s l e s en s d e sa largeur , e l l e formai t comme l e c entre
nature l d ’une p l a in e par s em é e de col l in e s , touchant à la Hard t et
aux Bas s e s -Vo sge s d

’une par t , au Rhin d e l
’au tre

,
e t couver te d e

bourgs , de v i l lage s e t de hameaux . S éba st i en Munster di sa i t au
XVI e s i èc l e , qu

’ en traçant un c erc l e de d eux l i eu e s de rayon autour
de s e s mur s , ou n

’y englobera i t pas moi n s d e tro i s c ent c inquante
loc al i té s d ivers e s

, qu i toute s entre tenai en t un trafi c in i nterrompu
avec la vi l l e impér i a l e . M ér ian

,
cop 1ant l a Cosmogr ap hie de son

savant d evanc i er
,
répé ta i t la même phra s e en 1663, alor s que l a

guerre d e T rent e An s avai t d éj à fa i t d i sparaî tre b eau coup de c e s
agglomérat ions rural e s e t à l a ve i l l e de guerre s nouve l l e s qu i al l a i en t
changer c e j ard i n r i an t en un lugubre dé s er t 3
Landau appar tena i t aux comte s d e Linange quand Rodolphe de
Hab sbourglu i conféra , en 12 74 , se s prem ier s pr ivi l ège s . Alber t
é tend i t en 1307 ; ma i s s

’

é tant imprud emment compromi s e dan s l a
lutte entre l e s \Vittelsbach et l e s Habsbourgs, l a p e t i t e vi l l e fu t
engagée par l e va inqu eur ,

Lou is de Bavi ère
,
à l ’évêque d e Sp ir e .

Cet engagement qu i dura p l u s d
’

un s i è c l e ét d emi
,
n

’

en fi t pas c epen

La Grange , M émoire, fol . 318 .

2 . Nous avons exp liqué dans l ’introduction géographique notre manière de
voir sur les frontières septentrionales d e l ’A lsace . Le S pirgau n

‘

en faisait
pas partie . I l est u ti l e cependant de remarquer qu e dès 1511 , longtemps
avant toute idé e d ’

annexion française , M aximi l ien l ° f , bon patriote allemand ,

s
’

i l en fu t , é crivait -dans une lettre du 3 j anvier Land aw im undern E lsa ss

gelegen. (S choepfl in-R avenez , V, p .

3. D ans M erian (éd . p . 22
, on trouvera le plan de Landau au

XVI I" siècle .
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dant une simple _

ville tte ép i s copal e ; s e s p r ivi l ège s furent re sp ec tés ,
augmenté s m ême par Char l e s IV ,

e t en 1509
,
l ’ emp ereur Maxim i l i en

chargea i t Gaspard de M orimont , unter la nd cogt d
’

Alsace , d e l a

prendre sou s sa p rot ec t ion . Deux an s p lu s tard ,
e l l e entra i t d an s

l ’ al l i anc e des vi l l e s d ’

Alsace pre squ e au m ême moment où Mulhou s e
en sorta i t . S

’

é tant rach etée des main s d e l ’ évêque en 15 17
,
el l e

ob ti nt le 14 avr i l 152 1 d e Char l e s -Quint qu
’ i l lu i confirmât a l a

d i è t e de Worms tou s s e s anc ien s p r ivi lège s , e t s e trouva d éfinitive
ment vi l l e l ibr e

,
san s autre su z era i n que l

’ emp ereur .

Dan s l e s c ent année s qu i su ivirent , Landau fut exempt e d e grand e s
s ecou s s e s e t de grand s danger s . E l l e pa s sa p re sque ind emne par
les c r i s e s de l a Ré forme et de l a guerre des Pavsans , et ne sou ffr i t

pas trop d es pa s sage s i n c e s sant s des r e ître s e t des l an squenet s
a ll an t part i c iper aux guerre s de rel igion frança i s e s . Le XV I I e s i èc l e
fut d

’ au tan t p lu s ca lam i teux pour el l e . Comme sa voi s in e \Vi s sem
bourg, Landau p eu t s ervir à i l lu strer l e s tr i s t e s d e st i née s de c e s

p et i te s v i l l e s for te s sur l e s front i ère s . i ncapab l e s d
’ arrê ter sér ieu

s ement l e s armée s mod erne s et n éanmo in s t en té e s de ré s i st er par
le souven i r de l eur s exp lo i t s de jad i s . E l l e s att iren t l a convo i t i s e d e
tou t che f mil i ta ire qu i pas s e , p ar l

’

appât des p rovi s ion s que les

paysan s du dehors ont en ta s sé e s dan s l eur s murs e t surtou tpar c e l u i
des t ré sor s qu

’

on imagi n e caché s dan s les coffre s des bourgeo i s
"
,

alors que l e u r populat ion n
’ e s t p l u s a s s ez aguerr i e pour se dé fendre

e l l e -m ême
,
n i a s se z r i ch e pour s e payer les dé fen seur s n éc e s sa i re s .

Aus s i Landau est- i l i n su lté , pu i s oc cupé , dès l e d ébu t de l a l utte
tren tenai re , en 162 1

, par l e s soudard s d e Mans fe ld ,
r epr i s l

’

anné e
d

’aprè s par l e s E spagnol s de Sp ino la , t enu , d e 1626 a 1631 , par
une garni son imp ér i a l e qu i y met en v igu eu r l

’

É d it de re st i tu t ion ,

et l
’

éc rase de r équ i s i t ion s exagé ré e s . En 1632
,
le comte palat i n de

Birckenfeld
,
au servi c e d e l a Su ède

,
s ’ en sa i s i t momen tanément .

mai s ne ta rd e pas à c éd er l a p l ac e aux soldat s de Ferd inand ; pu i s
c e sont les p remi er s r égime nt s fran ça i s qu i y en tren t I ls

sont re foulé s par les l mpér i aux , qu i , p endan t quatre ans , épm sent

le s d ern i ère s re s sourc e s des malh eureux hab i tan ts*. Bernard de

1 . I l y avai t alors à Landau environ 800 bourgeois. ce qu i suppose une

popu lation de a âmes. O r tou t bourgeois, d
‘après un arrêté du

M agistra t, de 1616 , d eva i t justi fi er de 100 florins d e fortune e t chaque couple
de 200florins comme m inimum ; i l est donc certa in qu ’

i l y avai t, m ême dans
une petite v i l le pareil le , de quoi tente r les pi l lard s . (Lehmann, Geschichte ron

La nd a u . p .

2 . I ls leu r enlevè rent fl orins en a rgent comptant e l les forcèrent à
signer d es reconna issances pour des sommes énormes (Lehmann , p .
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beaucoup d echo
,

encore en 1687 i l n ’y avai t dan s l a vi l l e que
369 ménage s , mai s p eu à peu les immigrant s arr ivèrent en
nombre

,
e t d ix an s p l u s tard , en 1697 ony comp ta i t 900fami l l e s ave c

âmes‘. Un e des pr i nc ipal e s ra i son s de c e t a ccro i s s ement rap id e
fut la cons truc t ion d ’

un nouveau Landau , tracé en 1689 par Vauban
sur un terra in p l u s vast e , e t dont l e s mai son s p l u s nombreu se s , l e s

p l ac e s pub l ique s , l e s vaste s c a s ernements , un hô tel de v i l l e mo

d erne etc .
,
r emp lac èr en t avantageu s emen t les rue s é tro i te s d e l a

vi e i l l e vi l l e et s e s mai sons en bo i s
, p re squ e tout e s dé tru i te s par un

te rr ib l e i nc end i e ’ . C e fu t donc sou s d ’ a s s ez favorab l e s au sp i c e s que
l a nouve l l e for tere s se françai s e entra dan s l e XVI I I e s i è c l e don t
l e s premi ère s et l e s d ern i ère s année s d eva i en t lu i amener de s i
cru e ll e s épreuve s“.

Le gouvernemen t e t l
’ admin i s trat ion de l a j u st ic e é ta i en t organ i sé s

à Landau à peu prè s de l a même fa çon que d an s la p lupar t des
autre s v i l l e s impér i a l e s de l a Ba s s e-Al sac e . Plu s ou mo i n s démo

crat ique à l ’or igi ne , l e gouvernement é ta i t d evenu franchem ent
o l igarch ique au cou r s du XV I I € s i è c l e . A sa tê t e se trouva i en t quatre
bou rgmestre s , qu i , a c haque vacanc e , coop ta i en t l eu rs nouveaux
co l l ègu e s , so i t parmi les sénateur s ,

“ soi t parmi les bou rgeo i s , et
c ’ é ta i t l e Magi s tra t en corp s qu i , s

’

é tan t s ub s t i tué aux tre i z e t r ibu s ,
cho i s i s sa i t dan s la bourgeo i s i e l e s 48 membre s du Con se i l ou Sénat ,
dont l a mo i t ié s eu l ement é ta i t en exerc i c e . En 16 70,

le nombre des
c i toyen s ayan t con s idérab l ement d im inué

,
On fus ionna l e s deux

mo i t ié s du Con se i l e t l ’on rédu i s i t le ch iffre tota l des sénateur s à
vingt-quatre , dorénavant d é s igné s à vi e . L e premier d

’ entre eux

por ta i t l e nom d e maréc ha l (M a rscha lh) , que nou s avon s d éj à ren
contré à Haguenau , et s econda i t le bourgme stre en régenc e ‘.

tration provinc iale ; en 1650, tou t Land au é ta it encore protestant ; un siècle
p lus tard . en 1750, on comptai t protestants et cathol iques .
1 . La G range , M émoire, fol . 320.

2 . Cet incend ie , l
’

opinionpub lique contemporaine et le réc it des historiens
mod ernes s

'accord ent a l ’a ttri buer a l
’

intent ion c rim inel le de d é bla
_

vrr le

terra in pour les constructions nouvel les . Voy . Lehmann , p . 252—255 . Quelle
que soi t l

’

animosité de l ‘auteu r contre tout ce qu i est frança is, son ré cit .
pu isé d ans les procès—verbaux d u M agistrat , ne peut être s implement écarté
comme invra isemb lab le .

3. S ur les sièges de 170” 1703, 1704 . etc . , voyez les ouvrages géné raux de
Birnbaum et Lehmann , relati fs a Landau , et les nombreuses monographies
m i lita i res sur la ma tière . Le seu l trava il d ‘ensemb le un peu d é tai l lé sur la

v il le , é c ri t en frança is est celu i d e Lou is Levrau lt, dans la Revue d ’

A lsa ce ,

année 1858 , p . 49 , 97 , 257 , 313, 352, 402 , 445 , 493, 529 . Cf. aussi S chœpfl in
Ravenez , p . 2 52—262 .

4 . Les qua tre bourgmestres é ta ient les d ern ie rs survim nts, pour ainsi
d ire , des douze échevins qu i ava ien t adm in istré la justice sous la pré sidence
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U ne fo i s les a rrê t s de réun ion d evenu s défi nit i fs
,
l e gouvernement

frança i s i n s ta l la en 1682 à Landau un p rê teur royal , qu i dé sormai s
fut l a seu l e p er sonne agi s sante dan s l e Conse i l , e t l

’ in terprè te des
vo lonté s de l i ntendant vi s -à-vi s de la bourgeo i s i e ; i l y eu t c ep endant
une pos i t ion p lu s mod e s te que dan s d ’ au tre s vi l l e s de l a D écapole ,

pu i sque dan s Landau , for te p l ac e de guerre , toujou r s menac ée ,
l ’é lément m i l i ta i re p r ima i t na turel l emen t l

’

é lément c ivi l ‘.

La vi l l e de Landau é ta i t por tée au tre fo i s à la matr i cu le de l
’

Em

p ire pour 2 caval i er s e t 18 fanta s s in s : sa contr ibu tion annu el l e aux
fra i s d ’ ent re ti en de l a C hambr e de Sp i re s e monta i t a 45 flor i n s .

E l l e po s sédai t dan s sa ban l i eue les t ro i s vi l lage s de D amheim ,

Queichh e im e t Nus sdorf
, qu i partagèrent , durant tou t l e XVI I e s i èc l e ,

et p lu s tard ,
l e s dure s épreuve s de leur pe ti te métropol e .

7 . O BERNA I

Si tuée sur l ’Ehn
,
un affl uen t de gauch e de I

’

l ll en tre les premi ère s
ondulation s de s co l l in e s d e sc endant des Vosge s , à l

’ entré e de l a
val lé e du Klingenthal , Obe rna i 2 pré s ente aujou rd

’hu i au voyageur
un aspec t des p lu s p i ttore sque s , avec ses r empar t s couvert s de
l i erre , e t que su rp lomb en t que lque s tours à c réneaux , avec son vi e i l
et c ur i eux hô te l d e v i l l e

,
s a vas te hal l e aux b lé s du XV I e S i ècle

,
s e s

ma i sons à p ignons e t sa mod erne cathédral e . Ce fut d
’abord un e

vi lla roy al e , à laquel le la légend e rattache l e nom de sa in te O d i l e
,

la patronne de l
’

Alsace
, qu

’ e l l e y fai t naî tre ; p l u s tard , on y trouve
un château

,
con strui t par les Hohen stau fen , et c

’ e s t d ’

ord ina ire au
dern i er d ’ entre eux qu i a i t fa i t sen t ir son influ enc e dan s le pays , à
l ’ empereur Frédé ri c I I , qu

’

on attr ibu e l ’o c tro i des premi ers pr iv i
l ège s d e l a c i té . En tout ca s

,
c e l l e -c i ex i s ta i t

,
comme vi l l e en tourée

de mu rs
,
dès 1260. Lou i s de Bav i ère en a ffran ch i t l e s bourgeo i s de

toute jur id i c t ion é trangère C har l e s IV "

et \Venc eslas é lar

girent encore ses pr ivi l ège s , en même temp s que sa popu lati on

du prévôt impé rial jusqu
'au X V I “ siècle ou la charge fut racheté e par la

vil le ; on les appela it encore de ce nom quand , avec le S chu ltheiss ou prévôt,
i ls forma ient cour de justice .

1 . Landau fu t également , pour cette ra ison la v i lle où l ’ é lément frança is
fi t

, de bonne heure, le p lus de progrès , l
‘

imm igration des cant iniers , four
nisseurs e t fonctionna ires d e tou t grade venus d e l ’ inté ri eur d e la F rance y
ayant é té cons idérabl e dès le prem ier jour, et n

'

avant rencontré qu ’une
population autochtone peu nombreuse .
2 . L

‘ancien et vé ritab le nom est O ber-Ehnheim , dont la contraction en
Obernai a passé du d ialecte alsac ien dans la prononciation française .
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’

augmenta it par l
’ ab sorp t ion de que lque s vi l lage s vo i s ins . Duran t

tou t l e moyen âge c ep end ant , O bernai n e jou e qu
’

un rô l e a s s e z
effac é dan s l ’h i s to ire de la D écapole et dan s l e développement

général de l
’

Alsace . En d ehor s d e l a d éfa i te des Armagnacs , qu i
sont repou s sé s sou s s e s murs en 1 444 , l e s ch ron iqu e s n

’

ont pas

grand
’

chose à en raconter . Mai s quand au XVI e s i èc l e e l l e re fu s e de
s ’a s soc i er au mouvement de l a Ré forme

,
son rô l e pol i t ique grand i t

comme champ ion dévoué d es anc i enne s croyance s , au m i l i eu des

popu lat ion s héré t ique s de l a Bas s e—Alsac e . Aprè s avo ir é touffé les

germe s a s s e z s ér i e ux de d i s s idenc e qu i s e man i fe s tent dan s s a

propre enc e in te ‘, l a pa tr i e de Thomas M u rner ñ s
’al l i e é tro i temen t

aux évêqu e s de Strasbourg e t à l a ma i son d
’

Au triche pour empêche r
l a propagand e l uthér i e nne ; grâc e à l eur appu i , el l e ré s i s t e aux
menac e s et aux pré t ent ion s de Stra sbou rg3 e t e l l e p eut ê tre cou s i
dérée

,
au d ébu t d e l a guerre de T rente Ans

,
comme un boul evard

de l a foi c atho l ique et de l a c au s e impér i a l e .

Au ss i fut- e l l e for t maltra i tée , de même que sa vo i s i ne Ro she im ,

par l e s troup e s de Mans fe ld qu i la surpr irent e t l a p i l l èrent en 162 2 .

E l l e fut pr i s e une s econd e foi s et rançonnée de nouveau dix an s

p l u s tard ,
en août 1632

, par l e co lonel s uédoi s Houbvvald ,
d evant

l eque l sa garn i son impér i a l e avai t pr i s l a fu i te . E l l e l e fu t une

tro i s i ème fo i s
,
en 1636

, par les soldat s de Bernard de Weimar , qu i
l
’

occupèrent j u squ
’au moment où i l s furen t r emp l acé s par l e s troup e s

frança i s e s . Évacu ée par c e l l e s—c i en 1649 ,
Obernai p r i t un e par t

a s se z ac ti ve aux conte stat ions en tre l e gouvern ement royal e t les
vi l l e s de l a D écapole . E l l e s ’

opposa comme se s col l ègu e s à c e qu
’ e l l e

appe la i t l e s u surpat ions des nouveaux grand s-ba i l l i s e t comme el l e s ,
e l l e s e fi t confi rmer tou s s e s pr iv i l ège s , en 165 1 , par l

’ empereur
Ferd i nand I I I . C e sont s e s dé légué s , nou s l

’ avon s vu
, qui , de 1652

à 1672
, prote s tèren t à l a d i è te de Ratisbonne contre les proj e t s de

1 . Les seigneurs d '0berkireh, vi l lage qui formai t presque un faubourg
d
’

0berna i , pu issamment appuyé s par S trasbourg, soutinrent de l eurs efforts
et d e ceux de leurs aumôniers , les que lques notables d ’

0bernai qu i se

prononcèrent pour la Réforme . M a is i ls ne purent jamais obten ir pour eux
autre chose qu ’une tolérance pré caire . Les d erniers d issidents furent expu lsé s
de 1626 a 1629 .

2 . Le cé lèbre moine poète franc iscain, le polém iste le plus fougueux d ’une
époque riche en espri ts bata i lleurs, en venant passer ses d ern ières anné es
comme curé dans sa vil l e natale

,
a certa inement beaucoup contribué à la

rendre hostile aux innovations re ligieuses qu ’ i l ava it combattues en prose
et en vers , avec une verve peu commune .

3. Nous avons d i t (p . que S trasbourg pré tendait exercer la justice
prévôtale à. O bernai , en vertu de l‘achat de la seigneurie de Barr .
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d éc è s . Seu l ement
,
l e s bourgeo i s s e reb iffèrent final ement à l i dêé

d
’ ê tre pr i vé s de tout droi t de contrôl e , e t les abu s d e ce régime

ol igarch iqu e d ev inrent s i v i s ib l e s qu
’

on revint en 1699 à des é l e c t ion s
tr i ennal e s

, qu i nature l l emen t n e changèrent r i en au fond des cho s e s 1
Comme dan s tou te s l e s vi l l e s d ’

Alsace
,
tan t l ibre s e t impér i a l e s

qu
’

êp iscopales et s e igneur i a l e s , l e s a s s e s s eur s du Magi s trat d
’

Ober

na i s e par tagea i en t en commi s s ion s d e d eux ou tro i s membre s pour
l a ge st ion des b i en s et revenu s communaux e t pour l

’admini stra tion
des fondat ion s p i eu s e s . I l y ava i t l e s admin i s trat eur s d es hôp i taux

des fabr iqu e s d
’

égl i s e (H e i ligenpflegcr ) d es éco l e s

(Schulherren) , e tc . A
“ cô té d ’ eux , nou s rencontrons au s s i l e s mêmes

fonc t ionnaire s sup ér i eur s et subal terne s , depu i s l e synd i c ou secré

ta ire de la v i l l e j ur i s consu lt e d e profe s s ion , e t
d

’

ord ina ire , s inon en d ro i t , du mo in s en fa i t
,
l e p l u s important

per sonnage de l a c i té au XVI I e s i èc l e , ju squ
’aux surve i l l ant s de l a

banl i eu e (Banngeschworene) qu i d evai ent protéger l e s v ignob l e s ’

Obernai , comme Sch l e s tad t , n
’ eu t de prê teur royal que fort tard ,

en 1731 s eu l ement “; on j ugea i t év idemment mo in s n éc e s sai re à
Ver sa i l l e s

,
de surve i l l er ces vi l l e s ent i èrement catho l iqu e s d

’au s s i

prè s que l e s v i l l e s pro te stante s ou mixt e s de Stra sbourg,
Co lmar ,

W i s s embourg et Landau
, p l u s r i ch e s d ’

a i l l eu rs et
,
du mo i n s en

par t i e , autrement cons idérab l e s .

J u squ
’au XVI e s i èc l e l e pr in c ipa l fonc t ionna ire j ud i c i a ire d

’

Ober

nai fut l’Obersc/zu lthe iss ou prévô t imp é ri al . En 1566 ,
l e M agistra t de

Stra sbourg ayant ach eté c et offi c e aux Z i egl er , s e igneur s de Barr .

qu i l e d é t ena i ent en fief
,
essava de s ’ en servi r pour exerc er une

pre s s ion pol i t iqu e sur la vi l l e ; mai s c e l l e - c i s e re fu sa toujou r s à
r econnaî tre s e s pré ten t ion s , s i b i en que de guerre la s s e , Stra s

*

bourg cons ent i t enfin , en 1669
,
a l e lu i c éd er a el l e -même

, pou r
une somme de flor i n s . O b erna i jou i t a in s i

, p endant qu elque s
année s encore

,
d

’un e admin i s trat ion jud i c i a i re ab solumen t au to
nome . Depu i s longtemp s d é légua i t d

’

or

d ina iro l ’ exerc i c e d e s e s fonc t ion s à un U nlerschu l the iss o u sou s

1 . Voy . Gyss , I I , p . 288- 289 .

2 . I l y avait , entre autres, le Zoller ou péager de la v il le, le \Veins ti c / ier
ou gourmet chargé de pré lever la gabelle sur les v ins , le Heimburger qu i
avai t à leve r l'impôt de la ta i l le , les d i ffé rents receveurs (S chafl

’

ner ) d es

fondations pieuses . etc .

3. A cette date , i l ne s
‘agissai t p lus d e surve il ler personne , pu isque la

soumission la plus absolue régna it partout ; on créa i t encore d es places de
pré teurs pour satisfai re certa ines van ité s locales ou récompenser. aux frais

des v il les, certains d évouements offic iels.



LE S TER R ITO IR E S ALSAC IENS 487

prévô t , cho i s i parmi le s bourgeo i s , et c e ta i t c e de rni er qu i

pré s ida i t l e tr ibuna l des trei z e j uré s dé s igné s chaqu e anné e par l e
Consei l

,
e t qu i fai sa i t exécuter l e s s enten c e s‘. Le Magi stra t jugeai t

l e s ca s correc t ionnel s
,
i nj ure s

,
coup s et b l e s sure s , vo l s de méd iocre

impor tanc e , e t même les ca s d
’

adu ltère et d
’

attent
'

ats a la p ud eur .

La jur id i c t ion c iv i l e é ta i t partagée entre l e Magi s trat e t l e tr ibuna l
ord inaire . Quant aux app e l s , i l s é ta i en t adre s sé s , même encore au
XV I I" s i èc l e

,
au tr ibuna l de la vi l l e d ’

U lm
,
en Souabe , j usqu

’

au

moment Où l a Cou r .de B ri sach remp laça l e s j uge s des bord s du
Danube .
La populat ion d

’

Obernai a b eaucoup var i e durant la s econd e moi

tiê du XV I I" s i èc le . En 1632
,
e l l e compta i t encore 800 bou rgeo i s ,

avec l e s faubourgs e t l e v i l lage de Bernhardswi ller . En 1650
,
c e

ch i ffre avai t ba i s sé de p lu s d
’

un t i er s ; mai s dan s les anné e s de
ca lme qu i su iv i rent la pa ix de Nimègue s e p rodui s i t une augmen

tation sen s ib l e . Le .M e
'

moi re de La Grange y comp te 400 mai sons,
600 fami l l e s et environ âme s”.

La vi l l e t ira i t des revenu s a s s ez con s idérab l e s de s e s forêt s et

pâ turage s , san s comp t er l e produ i t de s e s oc tro i s e t p éage s e t
l e montan t de la ta i l l e . En 1697 , 1 1ntendant en e s t ima i t l e tota l
annue l à 12 ou l ivre s . E l l e ava i t été taxée autrefo i s sur l a
matri cu l e de l ’Emp ire à 2 caval i er s et 14 fanta s s in s ou à 80 flor in s
par moi s romain . El l e ver sa i t 84 flor ins

,
26 kreutz er comme subven

t ion à l a Chambre imp ér i a l e d e Sp i re". O utre l e v i l lage d e Bernhard s
w i l l er mentionné tqut à l

’heure
,
Oberna i pos sédai t , comme fief

ép i scopal , l e château de Kagenfels , qu i é ta i t en ru ine s dès l e mi l i eu
du XV I I" s i èc l e‘.

5 8 . RO SHE I M

Le p et i t t err i to ire de l a v i l l e de Rosh e im s e tendait entre l e s
bai l l i age s de l

’Êvêchê e t du Grand—Chap i tre ,
'

sur l e s deux r ive s de
l a Mage], p et i t affl uent de l

’

Ehn ou Ergers , qu i se j ette e l l e -m ême
dan s I ’ l l]. C ’

é ta i t à l ’or igin e un s imp l e vi l lage , Rodesheim
, qu i fai

1 . A près l ’accord de 1669 , les fonctions d
’

U nterschu ltheiss furent suppri
mées et l ’un d es bourgmestres exerça dorénavant celles de prévôt .
2 . M émoire. fol . 310.

3. D é tai l curieux pendant la guerre de Hol land e , ell e n
’ava it naturellement

rien versé ; après la conclusion d e la paix et les arrêts d e réun ion , elle voulut
é conomiser les sommes resté es en sou ffrance , mai s l’ intend ant, scrupuleux
observateur des règles , la contraign it a envoyer à S pire tous les arri é ré s de
1673 à 1679 . (Gyss , I I , p .

4 , R apport d e l
’

ééonome S tunipf , 1664 . (Oyss , I I , p.
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sa i t part i e au X I I " s1ecle des
’ t erre s doman ial e s des Hohen stau fen

en Al sac e . I l e s t p robab l e qu e c
’ e st à l ’un d ’ eux qu

’ i l du t d ’être
entouré de mur s e t é l evé au rangd e la vi l l e impér i a l e ; mai s comme
Rosh eim a sub i p l u s i eur s fo i s au cour s des s i è c l e s , des p i l lage s e t
d es i nc end i e s qu i ont anéant i s e s arch ive s , i l e s t d iffi c i l e de r i en
affi rmer de b i en préc i s à c e suj et . A par tir du X IV" s i è c l e , l a v i l l e
figure toujour s parmi le s v i l l e s l ibre s d

’

Alsace, et I egl i s e de Sain t
Pi erre—et- Saint- Paul

,
l ’une des p l u s be l l e s égl i s e s romanes de la

provinc e , commenc ée au X I " s i è c l e , ach evé e au XV", montre b i en

que Rosh e im é ta i t à la fin du moyen âge une c i té re lat ivemen t r i ch e
et pu i s sante . Mai s c ette prospér i té n

’ eu t po i n t d e l end emain ; l a
local i té n ’ava i t au cune i ndu s tri e , l e mouvement géné ra l du trafi c
s e fa i sa i t en d ehors d

’ e l l e‘
,
et s e s hab i tan t s n e para i s sent pas

avoir eu des b e soin s i n te l l ec tu e l s b i en acc entué s
,
a en j uger par

l ’ab s enc e de tout e é col e supér i eure . A aucun moment de son h i s
toire

,
Rosh e im n ’a donc b r i l lé

,
n i dan s la pol i t ique , n i dan s la

sc i enc e
,
et l ’on prononc erai t à p e ine son nom ,

s i un e sér i e de c ata s
tr0phes n

’

é ta i t venu e
,
d e S i ec l e en s i èc l e

,
s
’

abattrc sur e l l e . Sac
cagêe par les Lorra in s au X I I I" s ièc l e , dévor ‘

é e par un i ncend i e
t err ib l e en 1385

,
e l l e fut en core une foi s pr i s e e t p i l lée par les

Armagnac s en 1444 . Elle s e re l eva c ependant de chacune de c e s
épreuve s , e t en 1524 , l

’ emp ereu r Char l e s—Qu int , é largi s sa i t même
se s pr iv i l ège s , en les égalant à c eux de Sch le s tad t e t d

’

ObernaP .

Mai s c ent an s p lu s tard , durant l
’ i nva s ion de Mans feld

,
elle fut

attaqué e par les bande s du généra l palat in , empor tée d
’a s sau t

,
mi se

à sac e t pre squ e enti èremen t d é tru i te par un nouve l i nc end i e .

Rosh e im eu t b i en de l a p e i ne à s e t irer de c e tte cr i s e t errib l e , e t
l
’

on p eu t même d ire qu
’ e l l e n e s ’ en e s t j ama i s ent i èrement remi s e .

C ’ e st dé sormai s l a plus insignifiante des v i l l e s de la D écapole ,

bourg p lu tô t que c i té , fa ib l emen t p eup lé de p et i t s art i san s et
d

’agri cu l teur s , et n
’ayant ni l e s moyen s n i l ’ env i e de jouer

,

un rôl e
pol i t iqu e comme s e s sœur s ainêes . E l l e e s t à p e ine nommé e dan s
l e s longue s négoc i at ion s de l a D écapole , qu i remp l i s s ent l e tro i
sième quar t du XV I I" s1ec le e t n ’ e s t p lu s j ama i s sor ti e de l a pê

1 . D ans les premiers Si ecles du moyen âge , la grande route d ’

A lsace lon

geait le flanc d es Vosges, loin des p laines marécageuses et couvertes de
forêts qu i bordaient le Rhin mais quand une fois la voie commerc iale d

‘

I tal ie

aux Pays—Bas longea le fleuve , de Bâ le à S trasbourg et a Worms, toutes
les loca li tés plus à l ’ouest furent condamné es à un d épérissement plus ou

moins rapid e .
2 . Cependant. même alors , Roshe im n ’é tait ni bien riche ni très peuplé ,

pu isqu ’ i l n ’é tait taxé qu ’

à 1 caval ier et 3 fantassins. ou 24 florins de mois
romain ,
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Co lmar e t à Sch l e s tad t . Mai s la nouve l le v ille impér i a l e cachée ,
pour a in s i d ire , dan s un r ep l i des Vo sges , lo i n de l a p la i ne e t lo in
des grand e s vo i e s de

”commun i cat ion , n ’a j amai s acqu i s un e impor
tanc e po l i t ique s ér i eu s e , e t c

’ e st tou t au p lu s s i e l l e a figuré dan s les
qu ere l l e s féodal e s de l a Haute—Al sac e , au d ern i er si èc l e du moven

âge .

E l l e paru t en vo i e (1 élargir sa sphère d
’ influ enc e quand sa popu

lat ion
, pr e squ e tou t ent i ère , s e p rononça au commenc ement du

XV I" S i è c l e pou r l e s id ée s r e l igi eu s e s nouvel l e s , et surtou t lor squ e
l ’abbé Bourcard Nage l lu i-même adhéra à l a Ré forme , en 1536 .

Alor s commença dans la va l lée une lutte d ’ autant p lu s âpre qu
’ e l l e

é ta i t à l a foi s po l i t iqu e e t con fe s s ionnel l e et qu i amena 1 1ntcrven
t ion , à la fo i s d es grands—ba i l l i s de la mai son d ’

Au tr iche et de

l ’ évêque de Bâle , suz era i n sp i ri tu e l d e l
’ abb aye . J u squ

’au commem
c emen t du XV I I" s i èc le

,
la vi l l e impéri a l e lu thér i enne gard a l

’

ascen

d ant dan s l a val lé e
,
et s i e l l e n e put pas défin it ivemen t ab sorb e r le

domain e ec c lé s ia st iqu e , comme el l e l
’au ra i t d é s iré , el l e rédu i s i t d u

mo in s l ’abbay e à un e s i tuat ion trè s s e cond aire . Mai s c e succ è s
relati f 1a dé s igna p ré c i sément à l a v ind i c te spéc i a l e d es Hab sbou rgs

et quand l aguerre de T rente An s eu t en fi n p ermi s aux haine s r el i

gieuses de se dé cha în er l ibrement , l e s troup e s impér i a l e s maltrai

tèrent e t spo l i èrent la v i l l e e t la val lée longtemp s avant qu
’ un s eu l

ennemi eû t p éné tré dan s IaHau te—Al sac e . De 162921 1632 ,
l e s sommes

extorqué e s au Con s e i l e t aux par t i cu l i er s s e montèrent a un total

énorme pou r une c i té s i peu cons idérab l e , e t pour sat i s fa ire , en

p l e i ne pa ix , de p ré t endu s ami s e t p rot e c t eu rs , i l fal lut , aprè s avo ir
épu i sé l e s re s sourc e s publiques‘. abattre tout e une belle forê t de
chênes .

Quand l e s Suédoi s arr ivè rent en 1633
,
c e s p ré tendu s sauveu rs ,

lo i n de d é l ivrer l e s hab i tant s d es exac t ion s ru in eu s e s s ub i e s
j u squ e - l à , les continu èrent à l eur profi t en frappant de lourd e s con
tributions une contré e déj à ruiné e". En 1634

,
apparaî t dan s la val lée

une garn i son frança i s e , e t d epu i s lor s , ce sont des e s carmou ch e s

1 . On trouvera des d é tail s très précis , empruntés aux archives de M unster,
d ans l ’histoire de ce tte v i lle , é cri te par M . F red . H ecker, et que nous avons
d é j à cité e . En outre d es ré qu isi tions m il ita ires , i l fal la i t encore pay er les
frais des banquets que les offic iers oñraient a leurs ma îtresses .

2 . D ans une supplique à l
‘

empereur , le M agistrat d isa it en 1630 qu ’i l n’

y

avai t plus a M unster qu ’une v ingta ine d e bourgeois a l
’a ise , que le reste ne

sava i t plus commen t v ivre , l eu r bé ta i l é tan t enlevé ,
si b ien que beaucoup

d e gens qu i avaient autre fois v ingt vachesn
’

en posséd a ient plus une seule
,
e to.

Becker , S ta d t und Tha t M unster , p . 108 .
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i nc e ss ante s e t des p i ller ies non moi n s fréquente s d e la par t d es
Lorrain s qu i , débouchant sub i t ement d es pas sage s de la montagne ,
es sa i ent de surpr endre les Françai s ou l eu rs a l l i é s . Dan s l a s eu l e
année de 1638 , p l u s de deux c ent s hab i tant s du val d e Munster
furent mas sacré s et p lu s d e b ê t e s à corn e s

,
à peu p rè s tou t c e

qu i y re sta i t de b é ta i l , raz z i é e s san s merc i . Le s hab i tan t s d ésespé
rés , par la i ent d

’

ém igrer en mas se , quand . h eureus emen t pour eux ,
l e théâtre de l a guerr e s e dép laça . Ma i s la val lé e r e sta en grand e

part i e dé s ert e , et en 1647 , l e s loup s qu i n e trouvai ent p lu s de proi e
dan s les . campagnes d é so lée s

,
venai ent la c he rc her ju sque dan s

l ’ enc e i nte de la v i l l e e l l e -m ême‘.

La paix de 1648 ne vi nt pas r endr e le repos au malheureux va l d e
Saint— Grégoire . Le s souffranc e s cau sé e s par l a nouvel le invas ion
des troup e s de Char l e s de Lorra ine d épas s èrent en acu ité , s inon
en durée , c el l e s de la lut t e trentena ir e . Le s inc end ie s et l e s sacr i
l ège s , l e s ma s sacre s et les bruta l i té s san s nom d es soudard s de Bas
somp ierre et d

’

Haraucourt , l e s torture s emp loyé e s par eux pour
arrach er aux mi sérab l e s hab i tan t s des r i ch e s s e s qu

’ i l s n ’ ava i ent p l u s
d epu i s longtemp s , les fui te s d é s e spéré e s dan s l e s bo i s au cœur d e
l ’h iver

, pour y pé rir sou s la n e ige , forment un tab l eau navran t dan s
l e s réc i t s des contempora in s . Quand c et te T erreur lorra in e » de

1652 eut pas sé , comme un cau ch emar h ideux , des hab i tant s de
la val l ée de Muns ter , i l en re sta i t à p e ine la mo i t ié".

Pu i s ilv eu t un rép i t de vingt an s ; c ett e rac e sobre e t én ergique s e
remi t à s e s travaux pré féré s , l

’

é l ève et le t rafi c du bé ta i l , les ru in e s
s e relev

‘

erent
,
l
’

a isance r evenai t
, quand la guerre refit son app a

rition dan s c e c anton s i é c ar té pour tant de l a s c èn e du mond e . D e

1673 à 1675 , c e furent de nouve l le s sc ène s de v iol en c e
,
l a d émo

lition des mur s de l a c i té
,
son oc c upat ion suc c e s s ive par les Imp é

r iaux
,
les Brandebourgeois e t les França i s ; c et te fo i s encore , c e

furent l e s Lorra in s à la sold e d e Léopo ld I "r q u i dépas s èren t de
beau coup tou s les au t re s b e l l igérants par l eur s rap i n e s e t l eurs
cruauté s

,
e t fi ren t égal em en t sou ffr ir la v i l l e pro t e stante e t l

’ abbay e
catho l iqu e". C e fut l a d erni ère i nvas ion

, pou r longt emp s , de la
val lée de Munster ; la Hau te—Al sac e ne fu t. p l u s attaqu é e d epu i s . à
rever s

, par les pa s sage s d e s Vo sge s , e t l
’

oc c upat ion d e Stra sbou rg

1 . H ecker, p . 119 . Voy . aussi l e tud e de M . F . Bresch S ta d t und Tha !

M unster im E lsa ss im (lt -eiss igj a ch/
‘igcnKr ieg, dans la Zei tschr i ft fü r Ges ch .

d es Ober rheins , nouvel l e sé rie . vol . X , p . 383 ,

2 . Hecker. p . 120- 12 1 .

3 . I d . . p . 123- 125 ,
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mit fin à tout danger d i rrup t ion du côt é du nord . Auss i l e s
popu lat ion s ru st ique s s e group è rent - e l l e s de nou veau peu à peu

dan s l a part i e supér i eure de l a val lée p endant l ongt emp s pr e squ e
ent i èrem en t dé ser te ; sur l e s flan c s des Haute s—Vo sges e l l e s réta

b lirent l eur s c en s e s ru st ique s et l e s pâturage s du hau t s e couvr i ren t
de troup eaux nombreux". San s dout e la vi l l e n e r epr i t pas toute
son anc i enne importanc e , pu i sque l

’abbaye , re staurée , protégée de
haut

,
la pr imai t dorénavant dan s la h ié rarch i e offi c ie l l e

,
e t que

d
’ ai l l eur s sa s ituat ion topograph iqu e ne comporta i t n i u n grand
mouvement é conomique , n i un affl ux d e popu lat ion b i en considé

rab l e ° d ix ans avant la Révo lu t ion
,
e l l e ne comp ta i t que hab i

tant s a peu p rè s , auxqu el s la va l lé c tout e nt i ère en ajou ta i t encore
environ s ix m i l l e au tres ; mai s i l s v ivai ent content s de l eur 'm éd io
c r ité

, ne re ch erchant n i les r i ch es se s n i les honneu r s 2
La con s t i tu t ion d e l a vi l l e impér i a l e de Munster é ta i t for t d iffé

rent e de celle des vi l le s que nou s avon s pa s s é e s en r evu e j u squ
’ i c i .

Tout d ’abord ,
el l e ne s

’

appliquai t pas s eu l ement aux hab i tant s d e
l ’ enc e inte urba in e

,
mai s au s s i a c eux d es n eu f v i l lage s d i s séminés

dan s l e s d eux emb ranch ement s d e la vallée S U p e r i eure de l a Fech t .
Tou s l e s agr i cu l t eur s du Grosstha l et du K le intlza l , gen s de Muhlbach
e t de Metz eral

,
de Stos sw i hr et d e Sou ltz eren

,
é ta i en t bourgeoi s

effec t i fs de la commune de Munster ,
au même t i tre que c eux qu i

demeura i en t d e rr i è re l e s mur s d e l a c i té . Le C on se i l ou Sénat , com

posé d e s e i z e membre s , comp t a i t s ep t repré s entant s des v i l lage s et
n eu f d e l a ville ; au XV I I" S teele ,

i l s é ta i en t nommé s à vi e e t pré s idé s
a l ternat ivement par d eux bourgmestre s annu el s , é lu s par l e s d élé

gué s des bou rgeo i s e t par l e Sénat lu i—m ême . Pr im i t ivemen t , leur d és i

gna tion s e fa i sa i t d
’un e man i ère a s s ez b i z arre

, par la coopé rat ion de
l ’abbé , d u sy nd i c ou s ecréta i re de l a v i l l e e t du prévô t impér i a l de
Kavsersberg qu i pré s ida i t , à l

’ abbaye même , c ett e
e spèc e d e commi s s ion é l ec tora l e . Mai s une foi s l a Ré forme é tab l i e
à Munster ,

l ’abbé perd i t nature l l emen t tout e i nfluenc e su r l e s é lec
t ion s

,
e t c e n ’ e s t que sou s l e régime françai s qu

’ i l repri t l e dro i t de
dé s igner t ro i s des s énateu rs u rba in s . D ’a i l l eu r s

,
dès 1680, Lou i s X IV

ordonna que l e Magi s tra t , j u squ e -là tou t l uthé ri en , s e ra i t dé sormai s
ini—part i e prot e s tant et catho l iqu e . Quelque s anné e s p lu s tard , nou s
vovons appa raî tr e égal ement un prévô t roval C ’ e s t dan s l e Sénat

1 . A lors d é j à se fabriquaien t , d ans ces marquairies d es hauteurs, les
fromages de M unster, si renommé s au jourd ’

hu i .
2 . S choepfl in -Raœ nez , V , p . 280.

3 . I l é ta i t censé remplacer le sc/zu lthciss impé rial dé légué par le prévôt



https://www.forgottenbooks.com/join


494 L
’
A LSACE A U xvu

"
S IÈ C LE

t err i to ire des commune s vo i s ine s . Les Hohen stau fen ava i ent promi s
à l eurs vo i s i n s d e n e pas é tab l ir de c i té nouve l l e a l ’abr i d e Leur
château for t

,
sur un terr i to i re qu i n e l eu r appar tena i t pas . Mai s

,
en

1293,
l e ro i Adolphe de Nas sau oc troyai t à Kays ersberg les p r ivi

l ège s d éj à con féré s à Co lmar , e t un d emi —s i èc l e p l u s tard ,
en 1347 ,

Char l e s IV comp lé ta c e s franch i s e s po l i t iqu e s en sou strayant
encore s e s hab i tant s à tou te j ur id i c tion extér i eure . L 1nsignifi ance

d e l a p et i te v i l l e impér i a l e l
’

empê cha ,
à vra i d ire

,
d

’ avo ir une h i s to ire ;
e l l e a eu l a chanc e de n e pas exc i ter l a convo i t i s e de pu i s sant s voi
s in s et , de son c ô té, e l l e s ’ e st m ê lée l e mo i n s pos s ib l e aux querel l e s
d

’autrui . Son déve lopp ement interne n e connu t pas davantage l e s
cr i s e s v io l en te s et l e s lu tt e s acharn ée s que nou s r encontron s ai l l eur s ;
s i que lque s d i s s en s ion s re l igi eu s e s s

’y man i fe s té-rent pa s sagèremen t
au d ébu t de la Ré forme

,
e l l e s furent rap id em ent et sévèrement répr i

mées avec l e concour s empre s sé de l a ma i son d
’

Autriche

Kays ersberg é ta i t p lac é , de même que Mun ster e t T urckhe im
,

sou s la surve i l l anc e du haut —prevo t impér i a l qu i ré s ida i t d an s s e s
murs ; c

’ e s t lu i qu i nommai t l e prévôt de la v ille . Grâc e
à son i mpor tance s tratégique , c el l e - c i comp ta i t à l a lin du moyen
âge un c er ta i n nombre de fam i l l e s nob l e s qu i par ti c ipai ent à son

gouvernement . Les rotu r i er s é ta i en t , d epu i s la fi n du XV" s i è c l e ,
groupé s en quatre corporat ion s , l e s tonnel i ers , les v igneron s , les
tanneur s e t l e s bou langers . On voyai t a Kays ersberg une b e l l e
égl i s e , con stru i t e du X I I" au X IV" s i è c le , et un coqu et hô te l de
vi l l e

,
datan t de 1604 . Mai s ce n’

en é ta i t pas mo i n s une local i té san s
importanc e ré e l l e , et s i un human i s te l

’ a c hanté e dan s d ’a s s e z ma u
va i s ver s lat in s comme une c i té popu leu s e et d

’

imposaht aspec t
i l n e fandra ifpas l

’ en c ro i re sur parol e ". Dans la matr i c u l e de l ’Em

p i re , e l l e é ta i t i n scr i t e pour caval i er s e t 1 5 fanta s s in s
,
so i t 84

flor i n s par mo i s romain , ce qu i p eu t s emb l er b eaucoup , pou r une

v i l l e que M é rian,
en 1644 , app e l l e c ar rément un pe ti t endro i t

i l ajoute
,
i l est vra i

, qu
’ i l y cro i t l e meillcu r vin du pays ". E l l e a é té

p i l lée , e l l e au s s i , p lus d
’ une fo i s

, p endan t l a gu erre de T rente Ans ,
et son château

,
s i c é l èbre au tre fo i s

,
ne s ervai t p l u s à la dé fen se du

1 . Voy . A l fred Erichson, Le p rotestantisme Ct Kaysersberg, S trasbourg.

1871 , i h

2 . U r bs p op ulosa j a cet fi r rnts c i rcumda ta m a r is , . \rd ua consp ieu is

ttt r r ibus , etc .

3 . M é rian, Top ographia , p . 21 . U n au teur grave . le jurisconsulte Nicolas
R eussner, qu i sans d ou te a va it bu d u v in de K aysersbe rg, alors qu'i l é ta it
professeur de d roi t a S trasbourg,

a é té jusqu
‘à a th‘ rmer , _

dans son ouvrage sur
les vi lles impé riales d e la G ermanie , que l

'

A lsace est le cœur e t la vie d e

l
’

Empire , et Kaysersberg le cœur du cœur e t la v ie de la vie
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pays , ni m ême de ré s id en c e à p ersonne , quand Co lber t de C ro i s sy
réd igea en 166 1 sonWl e

'

moire sur l
’

A lsa ce ‘. A la fin d u XV I I" s i è c l e
,

on donnai t offi c i e l l ement à Kaysersb e rg 150 mai son s
,
200 fami l l e s

,

environ âme s c e n ’ é ta i t pas beaucoup aprè s de longue s année s
de pa ix . A cett e epoque , les fami l le s nob l e s ava i ent d epu i s long
temp s d i sparu de l a vi l l e et du Con se i l . Le Magi s trat é ta i t donc
uniquement compo sé d e bourgeoi s savo ir d e quatre s tettme istres

,

a lternat ivement en régenc e , de s ix con se i l l ers et de quatre dé légué s
des tr ibu s . La ju st i c e é ta i t rendue par un p révô t , nommé par l e
Re ic /zsvogt d e Kayser sberg,

e t par des a s s e s s eur s dé s igné s par l e
Conse i l ; ou en app el a i t d e l eur s dé c i s ion s au Magi s trat tou t ent i er .

Bâti e pr im i t iv emen t sur l e t erra in d ’au tru i
,
la vi l l e ne pos séda i t

aucune dép endanc e hors de ses murs , sauf que lque s fermes d issé
miné e s dan s la montagne . La pro spér i té de s e s financ e s dépendai t
donc de ses péage s , qu i furent , en effet , d

’

un rappor t a s s ez consi
dérable

, au s s i longtemp s que l e trafi c entre l
’

Alsace e t l a Lorra ine
traversa de préférenc e l e col du Bonhomme , l

’un des p l u s fac i l e s à
franch ir dan s le s Vo sge s , et que l e s s e l s con sommé s en Alsac e
arr ivèrent sur tout par ce ch emin . Mai s ap rè s la conquê te d e l

’

Alsac e

e t de l a Lorra ine par l a Franc e , les vo i e s commerc ial e s s e mod i
fi èren t , e t l

’abandon de c ette rout e du Bonhomme sc e l la la d é chéanc e
défi ni t ive de l ’ anc i enne for tere s s e de Frédér i c I l .

1 1 . T URCKHE I M

La pe ti te , ma is indu strieuse c i té de Tur ckh e im ,
r enommée surtou t

par l e s v ignob l e s auxqu e l s elle e s t ados sé e , est s i tuée à l
’ entrée de

la val lée de Munster
,
sur l a r ive gauch e de l a Fecht , a que lque s

ki lomètre s s eu l ement de Co lmar . E l l e é ta i t au XV I I" s i è c l e , e l l e
avai t toujours é té

,
l a mo in s important e d es vi l l e s impér i al e s de

la D écapole ". É levée
,
s emb l e— t- i l

, prè s d e l
’ emp lac ement d

’ un e
anc i enne c i té gal lo—romaine

,
l a p et i te loca l i té fit par t i e d

’abord du
domaine de l ’ abbaye de Munster , qu i y gard a toujour s de grand s
b i en s colongers . Plu s tard ,

e l l e appart int par ti e l lement aux duc s
d

’

Autr iche
,
en l eur qual i té de s e igneur s de Hohland sberg, tand i s que

pour une autre par t , e ll e re l eva it d irec tement de l
’

Emp ire . Henr i VI I
lu i p ermi t de s

’ entourer de mura i l l e s e t l u i conféra en 1312 les
pr ivi l èges d

’une vi l l e l ibre , tou t en ré s ervant l e s dro i t s des abbé s

1 . 11 y est d it : Ce château estaprésent ruiné . (F ol . 180. l
2 . El le n’ava it a fournir , d 'après la matricul e d e l

’

Empire , que cinq fan
tassins ou vingt florins par mois romain .
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et c eux de s Habsbourgs . Char l e s IV é largi t encor e s e s franch i s e s en
l

’

exemp tant en 1347 de tou te j u r id i c t ion é trangère . I l en ré sulta
pour Turckhe im une si tuat ion des p l u s b i z arre s , car il y eu t doré

navant dan s . s e s mur s tr ip l e j u s ti c e , c e l l e des abbé s , c e l l e des
Habsbourgs e t c e l l e de l

’

Emp ire ,
et tou t en é tan t soumi s e au Beic /:s

cogt de Kayser sberg, repré sentan t d irec t du souvera in , et au la nd vogt
son supéri eur , el l e échangea i t en même temp s des s erments de fidé
l i té ré c iproque avec l e s s e igneu rs d e Hohlandsberg et l e s abbé s de
Munster .

Comme Kayser sberg,
la c i té vo i s i n e

,
e l l e re s ta tr0p in s ignifiant e

pour avo ir une h i s toire ; connu e e l l e , dom i née par l
’ i nflu en c e antri

ch i enne , el le r e sta fi d è le au c u l te catho l iqu e , b i en que
’

plac ée entre
Co lmar e t Mun ster

, qu i s
’

é ta i en t déc laré e s tou te s d eux en faveu r
des idée s nouvel l e s . C omme el l e au s s i , e l l e s e vi t p i l lée b i en des
fo i s par les armée s am ie s e t enn em i e s durant l e s guerre s du
XV I I" s i èc l e ‘, mai s l e seul fai t marquan t qu i s e ra ttache à son nom ,

e s t c e lu i de l a vi c to i re r empor té e par T urenne sou s s e s murs le
o j anvier 1675 ,

sur l e duc de Bournonvi l l e et sur l ’é l e c teu r F ré
dér ic -Gui l laume e t dont l e pr i x fu t l

’

évacuat ion de l ’Alsace par l e s
a l l ié s .

Peu aprè s , en 168 1
,
Lou i s X IV fi t démo l ir les mur s d e l a v i l le

,

qu i n e s
’agrand i t guère pour tant , aprè s avo i r été débarrassé e de son

enc e in te
,
car soi xante -dix an s p lu s tard , e l l e ne comp ta i t encore que

160 feux , so i t au plus 800 hab i tan t s ".

La vi l l e de Turckh e im é ta i t admini s trée par un Magi s trat , composé
d

’

un S c/1u lt/ze iss
, qu

’

instituai t l
’

avoué impé r i a l de Kayser sb erg e t

qu i d evin t p révôt roya l en 1682 ; de d eux bourgmestre s , d
’

un sec ré

tai re de la v i l l e ou synd i c , et de s ix con se i l l er s ou sénateurs dont
l ’un exerça i t l a charge de p rocureu r fi sca l . Tou s c e s d igni ta ire s , au
XV I I" s i èc l e

,
é ta i en t nommé s à vie . En c er ta i ne s oc c u rrenc e s le

p révô t d e l a se igneu ri e d e Land sberg et un dé légué de l
’abbé de

Munster s i égea i ent ave c le M agi s trat . En ca s de dé c è s d
’

un des

fonc tionna ire s
, son remp lac emen t s

’

opéra it de l a façon l a mo i n s
d émocra tique pos s ib l e . La bou rgeo i s i e , b i en qu

’

organisée en deux
t ribu s , c el l e d es vign eron s et c e l l e des art i san s , n

’y prena i t au cune

1 . E l le s
'
endetta tel lement durant la guerre de T rente Ans que l

’

em

percur F erd inand I l l dut l
‘

autoriser à l ever sur ses bourgems d es Impots
p lus considé rables (1653) et que Léopold I ° r d ut ré ité rer cette pernnssron en

1659 .

2 . Herrer, note manuscri te au M émoire de La Grange , fol . 323. Au

d ehors , T urckhe im ne posséda it que la moitié du v il lage de 7.nnmerbach et

puis d e belles forêts .
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Se i gnew ies d e la Hau te et de la Basse—A lsac e

Aprè s avoir é tud 1e de p l u s p rè s l e s terr i toire s des pr i nc ipaux
E tat s imméd ia t s de l

’

Empire appar tenan t exc lu s ivement ou du

mo in s notab l em ent à I ’Al sac e
,
i l nou s r e s te à parler d

’

un c erta in
nombre d ’autres s e igneur i e s qu i en d i ffèren t

,
so i t qu

’

el l e s n ’a i ent
pas toujour s jou i , au même d egré que les p ré c éd ente s , de c e tte
s i tuat ion d ’

É tat souvera in , so i t qu
’ e l l e s appar t i enn ent à des p ri nc e s ,

domic i l ié s au d ehor s de l a provinc e e t so i en t rattachée s par un l i en
p l u tô t féoda l e t d

’une façon mo in s d irec t e à l a couronne de Franc e .

D ’

é t endu e trè s var iée
,
et par su ite d

’ importanc e trè s i négal e , ces

terr i to ire s
,
d i s séminé s au nord et au sud du L andgra ben,

nou s oc en

peront en proport ion de l
’

i 11 téré t qu
’ i l s p ré s ent ent pou r l

’ h i s to i re

généra l e du pays et du r ô l e qu
’ i l s y ont j ou é au X VI I " s i è c l e .

il . LA SE IG NEUR I E D E li l Bl l .\ U l ’ I l—i ll l l lî

U n 5 e tonnera p eu t— ê tre de vo ir nommer en té t e de la l i s t e une
s imp l e baronni e , changé e p lu s tard , i l e s t vra i en comté ,

mai s qu i
avai t p erdu de bonne h eure son immé d i ate té e t dont l e propr ié
ta ire é ta i t un va s sa l autri ch i en . Mai s , a par t c et te sujé tion
féodal e

, qu i ne pe sai t pas d
’a i l l eu rs d ’

un po id s b i en lou rd sur les

s e igneur s , i l est c erta in que Co lb er t d e C ro i s sy ne se trompa i t pas
en d i sant que l e comte de Rappsehwyr , autremen t R ibeaup ierre ,

é ta i t le p lu s con s id érab l e de tou t e c et te nob l e s s e d
’

Alsaee '

Le s s ire s de Ribeaup ierre ,
l ’une des p l us anc i enne s fami l l e s nob i

lia ire s de l a provinc e , aux or igin e s légenda i re s", ava i ent ajout«
s 1u

-
eess ivcment a l eu rs domain e s h é réd i ta i re s d e nombreux fi e fs .

1 . M émoi re d e 166 1 , fol . 3

2 . J e renvoie pour tou t ce paragraphe aux introduc tions du grand cartu
la ire , Rappolstc inisehes U rhunclenbueh, dont les quatre premiers volumes
ont é té pub l ié s par M . le professeur K . A lbrecht, de Colmar . (Colmar, Barth
1891—96 , in J . Rathgeber , D ie H er r scha ft Rappoltstein (S trassburg,

1874 . in F . Piton, P romena des en A lsa ce : R ibea uc i i lé (S trasbourg,

1856 , in aB. Bernhard , Recherches histor iques la sur c i l ie d e Ribea uvi llé .

p . p . X . M ossmann (Colmar, 1888 , in à F . A . 0 rtl ieb , Histoi re d e la

Ré]
‘

orma tion d a ns la r i - (lera nt seigneur ie d e R ibea up ier re (S trasbourg,
1842 , iu
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re l evant pr i nc ipal emen t d e évêché de Bâle
,
et d és le X IV" swe l e ,

i l s jouai en t un rô l e impor tant dan s l
’h i s to ire de l ’Alsace

,
témoi n c e

Brunon d e R ibeaupierre qui , ver s 1390 fu t l
’

instigateur de l a

grand e coa l i t ion des s e igneur s e c c lé s i a st ique s et la 1qu e s du pays
contre l e s vi l l e s l ibre s d ’

Alsac e e t par t i cu l i èrement contre Stras
bou rg. Quaran te ans p lu s tard ,

un Maxim in de R ibeaup ierre ava i t
été nommé p ro te c teur du conc i l e de Bâl e par l

’ emp ereur Sigi smond
Mai s au XV I" s i è c l e

,
c e s pu i s sant s barons du Sain t-Emp ire ,

se voyant en serré s de tou te s part s par l e s t erre s d e la mai son d
’

Au

tr i ch e , se ré s ignèren t à é changer une indép endanc e dangereu s e
contre une subord inat ion féodal e qu i p rometta i t de l eur ê tre trè s
uti l e . On p eu t douter que c e . so i t un iquement attiré s par les
car es s e s d e l ’ arch iduc d

’

Autriche , qu i l e s admetta i t dan s tou s s e s
d ivert i s sement s de cha s s e e t autre s p la i s i rs qu

’ i l s l e r econnuren t

pour suz era i n et in c i tèren t par l e ur exemp l e tou te la nob l e s s e de
ce pays de fa ir e de même 1 toujour s e st- i l qu

’aprè s avo ir prêté
l e s erment d ’

allégeance aux Habsbourgs ,
i l s d evin rent l eur s auxi

lia ires in flu en t s dan s l ’admin i s trat ion d e l eu rs t erre s du S undgau
e t du Brisgau ,

e t agrand irent a in s i cons idérab l emen t leur. p ropre
infl u enc e . Gui l laume I I de Ribeaup ierre fut même , durant des
année s

,
l e pré s id en t de l a Régenc e autr i ch i enne , le grand—ba i l l i ,

l ’ a ller ego des arch iduc s dan s l e s d i s tr i c t s de l
’

Au tr iche antér i eure .

Cet te int imi té
,
s i profi tab l e , d im inua qu elque peu a part ir du

moment Où
,
v ers l e m i l i eu du XV I" s i è c l e , l e s Ribeaup ierre pas

ser ent à la Réforme
,
et s ’

affa iblit à mesur e que l a pol i t iqu e u ltra
cathol ique des Habsbourgs s

’

accentua . Malgré l eu r v if dé s ir d ’

im

p lanter l e s doc tr i ne s nouve l le s dans tou s l eur s domaine s , i l s ne

purent y parven ir , parc e que l eur suz era i n , l a mai son d
’

Au triche
,

ve i l la i t so igneu s emen t à c e que l
’

hérésie ne contam inât n i s e s
propre s t err i toire s , n i c eux de l

’

évêché de Bâl e , qu
’ e ll e couvra i t de

l a même prote c t ion . U ne au tre cau s e de décad enc e , c e l l e - c i toute
matér i e l l e , v int enrayer un peu p lu s tard l a pro spér i té d e l a se i
gneur ie ; c e fut la d im inut ion rap id e du rendemen t des mines d ’

ar

gent du val de Li epvre , s i c é l èbre s a lor s . C ependan t c
’

é ta i t encore
l ’un des domaine s l e s p l u s r i c h e s de l a Haut e—Al sac e , quand é c lata ,
pour son malh eur ,

l a guerre de T rente An s
”

. Peu de contrée s en
Alsac e en ont sou ffer t au tan t que _

ces terre s ouvert e s à tou t venant ,
attaquée s au sud par les l mpér i aux , au nord par les Suédo i s et

pr i s e s à r ever s par les Lorra in s e t l e s França i s ; san s p lac e s for t e s
pour l e s dé fendre , e l l e s offrai ent un champ de bata i l l e nature l a

1 : Colbert de Croissy ; -M émoi rc d e fol . 63.
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toutes l e s armé e s qui s e d i sputai ent la p la ine a l sac i enne . Leur mal
heureux possesseur ,

Everard de Ribeaupier re , fi n i t par abandonner
ses suj et s à l eur tr i s t e “sor t et s e sauva d err i ère l e s mur s de Stras
bourg,

Où i l mouru t en ei L ’a iné de ses fi l s
,
George s

Frédér i c , e s saya vainemen t de recuperer au congrè s d e Munster
l
’

imméd iateté que s e s anc ê tre s ava i en t j ad i s répud iée‘. Dan s la
séanc e du 22 févr i er 1648 ,

l e s commi s sa ire s impér iaux l e revend i

queren t comme un suj et de l a ma i son d
’

Au tr iche"
,
et i l n’

ob tint pas ,

en défi ni t ive , la garant i e , s i tromp eu se d
’a i l l eur s , du paragraphe

Où l
’

on énuméra i t les É tat s imméd i a t s de l ’Alsace . So i t c al cu l pru
d ent , so i t cra inte sal utaire , i l ch erc ha d es appu i s au d ehors e t fut
l ’ un des premi er s dyna ste s a l sac i en s qu i entrèren t en rapport s
am i c aux ave c l a couronne de Franc e . Son frère cad et , J ean—J acqu e s ,
qu i héri ta d es domaine s paterne l s en 165 1

,
su iv i t la même po l i

t ique ; c
’ e st au ro i e t à s es r epré sentant s à l a d i è t e de Ratisbonne

non pas à s e s adversa ire s , qu
’ i l s ’adressa pour faire recon

naî tre s e s droi t s u t i l e s tou t en maintenant d ’ai l l eurs s e s prétent ions
à l

’

imméd iateté qu
’ i l n e sac r ifi era qu

’un peu p l u s tard . Nou s avons
retrouvé l e mémo i re qu

’ en 1655 i l fi t t en ir par son chanc el i er à

M . de Lumbre s , envoyé du roi auprè s des p r i nc e s d
’

Allemagne ; i l
y rapp e l l e l e s l et tre s royal e s du 28 novembre 1654 et du 14 j an
vi er 1655

, par l e squ e l l e s i l é ta i t en jo i n t à M . d e Sain t—Geni e z , gou
verneur d e Br i sach

,
et à M . de Bau s san

,
l
’

intendant d
’

Alsace , de

mainteni r l e comte de Ribeaupierre dan s tou s s e s dr i t s ; constate

que c e s l e ttre s d e cachet n
’

ont pas é té su iv i e s d
’ effet ; que les suj e t s

du comte sont mo l e sté s par tou te s sort e s d
’

impositions , s erv i tude s ,
ta i l l e s e t gabe l l e s ; que l u i -m ême a é té ob l igé de qu i tter sa se i

gneurie ,
e t supp l i e fi nal ement l e repré s en tant du monarqu e de

donne r ordre à M . de Bau s san
,
de le ré tab l i r dan s s e s anc i en s

dro i t s et p r iv i lège s”.

C et appe l a l a loyauté du gouvernement frança i s , qu I l tâcha i t du
re st e de sat i s fa i re dan s tou te s ses réqu i s i t ion s , souven t for t lourde s,
dan s toute s s e s d emande s , pa rfo i s b i en ind i s crè te s fut ent endu , et

1 . Proposi tion suédoise du 14 avri l 1647 . M ey ern, A cta , tome V , p . 461 .

2 . M ey ern, A c ta , tome V , p . 504 .

3. A .H . E . 2408 .

4 . A titre d ’exemple , nous c i te10ns la le ttre d e l inteudaut Colbert, du
6 o ctobre 1664 , au conse i l ler D aser, réclamant dans la qu inzaine un é tat com
ple t de toutes les égl ises e t chapelles d e la se igneu rie , avec énumé ration de
tous leurs revenus, 3 l usage de D om Bernard in Buchinger, abbé d e Lucelle ,
chargé par l inteudant d e d resser le tab leau d é tai llé d es biens d u c lergé
d

’

A lsace . C
'

é tai t là , en somme , une vé ri table inqu isition ; le comte n
‘

en fi t

pas moins expéd ier le dossier d emandé . E .
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Le terr i toire ou s i l ’on veut
, le comté de Ribeaupierre é ta i t par

tagé en un e s er i e de b a i l l i age s (Aem ter ) , d
’

é tendue i négal e e t de
p rovenanc e trè s d iver se. Le s terre s a l lod i a l e s y é ta i en t rare s ; d

’

au

tant p lus nombreux l e s fi efs re l evan t des évêché s d e Bâle et de

Stra sbourg,
de l ’ abbaye de Murbac h ou du duch é de Lorra in e . I l y

avai t tou t d ’abord l e ba i l l iage d e R ibeauvillé
,
comprenant l a vi l l e

d e ce nom
,
dont nou s par l eron s tou t a l

’heur e
,
et sa ban l i eu e ; c elu i

d e Z el l enberg, p et i te v i l l e for t ifié e , p i t tore squement a s s i s e sur une
co l l in e , ave c Bennw i h r c e lu i de Guémar , dan s l e Ri ed ,

avec son
che f- l i eu

,
également for t i fi é au moy en âge ,

r en fermant un e ré s id enc e
favor i t e des R ibeaup ierre . Si tué au con fluent du S trengbach et de

l
’

l lI
,
Guémar fut souven t pr i s e t repr i s p endan t l a gu erre de Trente

An s et crue l l ement mal tra i té par l e s l mpér i aux , l e s Lorra in s e t l e s
França i s . Le ba i l l iage de Wihr—au —Val

,
à l ’ entrée de l a val lée de

Munster
,
ren fermai t

,
ou tre l e chef— l i eu

,
l e s gro s v i l lage s de Gunsbach

e t de
_Walbach, e t d e s c enda i t j u squ

’ à \Vasserbourg,
l e po int l e p lu s

mér id ional de l a s e igneur i e . L e ba i l l iage du Hohenack ou d
’

0rbey ,

l e p lu s vas te de tou s et l e p lu s sauvage , contena i t d
’ immen se s

forê ts , qu i s
’

étenda ient d epu i s la c rê te d es Vosges ju squ
’aux abord s

d e la p la i n e rhénane ; i l t ira i t son nom du château de Hohenack
,

ra sé p endan t l e s guerre s d e Lorra i ne , et comprenai t l e s communes
d

’

O rbey ,
Fre l and

,
Hachimette

,
La Pontroie ,

La Baroch e
,
c e p et i t

coi n d e t erre romand e qu i , du Bonhomme , d e s c end sur l a p la in e
a l sac i enne . Plu s au nord

,
s e trouva i t l e bai l l iage de Sa inte—Mar i e

aux-Mine s
,
ave c l a mo i t ié d e l a v i l l e de c e '

nom
, s i tué e au sud de l a

L iepvr e (l e c ôté nord appar tenan t au duché de Lorra in e ) , et O ù

« l
’

on parla i t l
’al l emand et l e lorra i n comme dit I chtersheim "

.

Le s mine s d ’ argen t d e l a val lée avai en t c e s sé d
’ ê tre exp lo i té e s d epu i s

l ’ i nvas ion su édo i s e
,
mai s l e s d eux longue s ru e s de l a p et i t e c ité

abr i ta i en t d ’

hab iles ouvr i er s en mé taux et su rtou t des horlogers . Le
ba i l l iage d

’

Oberbergheim avec la p et i t e v i l l e fort ifi é e de c e nom , qu i

a c hangé b i en souven t de maî tre s au XV I I
" s ièc l e et qu i est connu e

remarquer ici que ce n ‘est pas seu lemen t aux A rchives de la Haute-A lsace
que se trouve le fond s de R i beaupierre , mais qu ’ i l existe d es dossiers fort
nombreux sur cette seigneurie dans cel les de la Basse-A lsace , à. S trasbourg.

(S érie B, n
° 5 576

1 . Ein lustig staettlein, l
'appelle M erian dans sa l

‘

epographie, p . 53.

2 . Topographie, I I , p . 54 .

3. F ief autrichien , Louis X I I I l'avai t donné e , en 1639 , au comte d e Nassau .
colonel au service de S uèd e . Celu i- c i la revend it en 1641 , a M . d e M on tau
sier . En 1679 , Chré tien de Birckenfeld la racheta , pou r la revend re , en 1686,
a M . Red img, baron d e Biberach . Quatre ans p lus tard , trois bourgeois de
S trasbourg,

D . R ichshofier, Wurtz e t Hahn, en d evinrent les proprié taires ;
e lle finit par rester a la veuve de Hahn , qu i s

’

endé li t enfaveur du baron d e
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sur tou t par son dro i t d ’as i l e en faveur des meurtr i er s , s e trouvai t
i ntercalé entre c eux de Gu émar e t de Ribeauvillé . En d erni er l i eu

,

venai t l e ba i l l iage de Hei tern , qu i s
’

é tenda i t
,
en d eux p ar c e l l e s , au

sud—oue st de Br i s ach e t longea i t en par t i e l a r ive gauch e du Rhin .

Pour ne r i en oub l i er
,
d i son s encore que l e s R ibeaup ierre éta i ent

seigneur s , pour un t i er s , de la p et i te v i l l e d
’

Ammerschw ihr, s i tué e
vers l ’ entré e de l a val lé e de Munster .

De toute s les loca l i té s soumi s e s à l eur autor i té , au nombr e de

p lus de quarante , que lqu e s -une s seu l ement pouvai en t r éc lamer l e
nom de vi l l e s , c e taient Guémar , Sainte -Mar i e -aux—Mine s , Ber “

ghe im e t surtout R ibeauvillé , la cap i ta l e , s i c e mot n ’ e s t pas trop
amb i t i eux , de la s e igneur i e . E l l e couvra i t un terra in inégal , au

p ied d e l a montagne abrup te , au sommet de laque l l e s e d re s sai t , dès
le X I" s i è c l e , menaçante et pre squ e inac c e s s ib l e , la tour c arré e
mas s ive du Haut -R appolstein, et sur l e s flan c s de laquel l e s

’

éta i en t
é l evé s p lu s tard l e s c hâteaux de G iensberget de Sa int—Ulr i c . De p lu s

p rè s e l l e é ta i t dominée , e t l ’ e s t encor e
, par une résidence p lus

moderne , que Gui l laume d e Ribeaupierre avai t bât i e sur une large
terra s s e dan s l e s tyl e d e l a Renai s sanc e al l emande . Dotée de’

dro i t s
é tendu s par Rodo lphe de Hab sbou rg,

exemp tée par s e s suc c e s s eur s
de toute j ur id i c t ion é trangère , et admin i s trée , d epu i s 1550,

s e lon
un nouveau s tatu t mun ic ipal , trè s l ibéral , R ibeauvillé avai t cou lé
des jour s généra l ement prosp ère s au m i l i eu de s e s r i ch e s vignob l e s ,
d epu i s la guerre d es Ru staud s , j u squ

’à c e l l e d e Trente Ans . C ’

é ta i t
alor s une jo l i e v i l l et te fi èr e de sa b e l l e égl i s e de Sa int—Grégoire , de

ses fonta ine s d ’ eau courante , de sa be l l e promenad e du Herrengar ten ,
é tab l i e en 16 17 , par Everard de R ibeaupierre . Mai s p endan t l e s
année s de lu t te s i nc e s sante s qu i su ivi rent , e l l e soufÏ

’

rit énormément
,

malgré l e s l e ttre s patente s e t sauvegard e s que ne c e s sèrent de lui
prod iguer l e s b e l l igérant s ‘ ; ver s 1673, la populat ion n e s emb l e

guère avo ir dépa ss é s ix c ent c inquante âmes Mai s e l l e s e r e l eva

Rol le , en 1694 , et le baron la revend it une seconde fois aux Bi rckenfeld, en
1716 . On voit que ce n’est pas d ’au jourd ’

hu i que les proprié tés immob ilières
changent souvent d e main .

1 . I l existe aux A rchives de la Hau te-A lsace un dossier (E . vé ritab le
album d

’

autographes histori ques, qu i se compose uniquement des lettres de
protection dé livré es successivement aux R ibeaupierre par Gustave Horn

le maréchal d e La F orce le card inal de La Valette
Lou is X I I I T urenne le comte de La S uze Charles d e
Lorraine et F rédé ric—Gui l laume d e Brand ebourg le maré chal de
Luxembourg etc . Combien peu elles ont servi , c'est ce que d émontrent
les dossiers voisins , rempl is de réqu isitions et d e p laintes sans nombre .

2 . Nous avons un relevé m inutieux d esp rotesta nts d e R i beauvillé , drè5sé
_
à ce tte d ate ; il s‘élève a un total de 444 E. Or , encore en1697,
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rap id emen t sou s l
’admin i strat ion soigneu se des comte s palat in s , e t

en 1697 , l
’

on y comp ta i t 350 mai son s et prè s de âme s
Aprè s la conver s ion des s ire s de R ibeaup ierre à la con fe ss ion

d
’

Augsbourg, i l s ava i ent confié toute s l e s charge s de l a magi s trature
local e aux luth ér i en s

, qu i l e s gard èrent de 1575 a 1628 e t de 1632

à 1680. A cett e d ern i ère date
,
un arrê t du Cons e i l d ’

É ta t pr e scr iv i t
d

’

organ i s er un Conse i l d e vi l l e m i -part i e , en s
’appuyant par une

mépr i s e b i z arre sur l
’ar t i c l e du t ra i té de Westphal i e , qu i fa i sai t du

j anvi er 162 4 l a d a te norm a le , pour régl er la s i tuation confes

s ionnelle de tous l e s É tat s de l ’Emp ire ".

Le s revenu s d e l a v i l le d e R ibeauv illé
’

s e leva ient en 168 3 à

l ivr e s 1 1 sol s e t 1 5 d en i er s
, provenant en maj eure part i e des

dro1ts sur l a vente des vin s et de l ’ eau -de—v ie en gro s e t en d é ta i l ".

Bi en qu
’ i l s ne fu s s en t p lus r econnu s comme E tat imméd i a t

,
les

s i re s de R ibeaupierre jou i s sa i en t pour tan t de tou s l e s d ro i t s u t i l e s
de l a souvera ineté . On l e s trouve énum éré s dan s une e sp èc e de
cod e

,
dr e s sé le 29 novembre 1688

,
a l a r equête du proc ureur fi sca l ,

Lou i s Bonnay
, par

—devant MM . de Haer ing,
conservateur des

forê t s
,
Stol t z e t Ehrentraut

,
con se i l l er s d e Son Alte s se

,
e t Schmidt ,

re c eveur D ’apr è s c ett e D éc la ra tiond es d roits (le la .S
’

e igneur ie ,
le

s ire de Ribeaup ierre pos séda i t 1° le dro i t de haute et bas s e j u s
t i c e ; 2" l e dro i t de nomination à tou s l e s offic e s ; 3° l e dro i t de
ré c ep t ion des bourgeo i s e t manants ; 4 ° le d ro i t de p ré l ever un dro i t
d

’

ém igration e t de d é trac t ion "

,
5 ° l a p erc ep t ion de l a ta i l l e en

argent ; 6 ° l a d îme sur l e s vin s et les
"céréal e s ; 7 ° l e produi t des

amend e s e t d es confi s c at ions ; 80 l e s dro i t s de péage et d
’

oc troi ;

i l n
’

y ava i t dans la v il l e qu‘un tiers de cathol iques e t d eux tiers de luthé riens ,
au d ire de La O range ; en adme ttant la même proportion pour l

’anné e 1673.

cela donnerai t donc au plus 220 catholiques , soi t le total approximatif que
nous ind iquons d ans le texte .

1 . La Grange , M émoire, fol . 304 . En 1 709 , i l y ava it dé j a habitants
en 1 789 , dont la majori té appartenait à l

’

Egl ise cathol ique . (Horrer,
note manuscri te de La Grange , et Bernhard , p .

A .H .A . E . 2752 . Comme en 1624, le M agistrat de R ibeauvillé é ta it incon
testablement luthé rien . l

'
on ne comprend pas ce que l

’

a nnée norma le v ient
faire en cette occurrence .
3. Bernhard , Recherches , p . 168 .

4 . A .H . A . E . 1602 . Le fort curieux pré ambule du document exp lique les
raisons de cette cod ification générale . On se trouve , d it-i l , à la vei l le d ’une
grande guerre ; or, en ces moments- là , la mémoire d es choses pé ri t plus vi te
qu ’en tout autre temps, tant a cause d e la mort ou de la fui te d es personnes
que par la perte des ti tres énonc iatifs , enlevés ou d é tru its par l

’

incendi e, e tc .

5 . Par su ite de conventions spec iales , renouvelé es pour la d ernière fois
le 7 mars 1609, les R ibeaupierre et la vi l l e de S trasbourgrenoncé rent mutuel
lement pour leurs suj e ts a ce d roit de transm igration(A bsag) , passablement
é levé . E .
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qu i s é t enda i t , ma 1s non pas d
’

un s eu l t enant
,
entre les Vosge s et l e

Rh in
,
du vo i s i nage d e R ibeauv illé à c e lu i de Co lmar e t de Br i sach .

Quand l e s comte s deWU rtemb erg suc c éd èrent en vertu d
’une al l i anc e

d e fami l l e
,
à l a lignée d es comtes d e Montb é l i ard

,
é t e in te dan s les

mâl e s en 1397 , i l s joign iren t tou t natur el l emen t la s e igneur i e de Hor

bourgà l eur nouve l l e acqu i s i t ion , e t e l l e su ivi t l e sor t du comté pr i n
c i er d eMontbé l i ard ,

l e s tro i s fo i s que c e lu i—c i d evint , en 1473 ,
en 1550

et en 1608
,
l ’apanage de branche s cad ett e s de la ma i son ; l e s troi s

fo i s au s s i que l
’ apanage fut réun i de nouveau à l

’ en semb l e des pos
s e s s ion s wurtembergeoises ,

les d eux p rem 1ere s fo i s , en 1498 et
en 1593

, parc e que les pr i n c e s apanagé s fur ent app e lé s à su c céd er
à l a l igne p r i nc ipal e é t e in te . l a tro i s i ème fo i s , en 1723 ,

après
l ’ ext inct ion d e la l igne apanagée e l l e -méme

1

Le s pr inc e s de Montbé l iard d ir igeai ent l e s affa ire s d e lenrs pos s e s
s e s s ion s al s ac i enn e s d epu i s l eur cap i ta l e franc—comto ise Où l

‘éS l

da i t l a Régenc e don t d ép enda i en t R iqu ew ihr e t Horbourg. Mai s . vu
la d i s tanc e , el l e é ta i t b i en ob l igée de la i s s er un e c er ta in e l at i tud e
aux ba i l l i s de la Haute -Al sac e . I l arr iva d ’a i l l eur s à p lu s i eurs
r epr i s e s , au XV I I" comme au XV I I I" s i èc l e", que l e s t erre s wurtem

bergeoises furen t m i s e s sou s s éque st re , pu i sque l eur pos s e s seur ne
vou la i t pas reconnaî tre l a suz era i neté du ro i d e Franc e ou qu

’ i l
s ’é ta i t jo in t à s e s ennem i s . Pendan t ces entr ’acte s h i s tor iqu e s
c etai t naturel l ement de l ’ intendant d ’

Alsace que re l eva i en t l e s fonc
tionnaires locaux .

Le sor t d e c e s t err i to ire s au XV I I" s ièc l e fut l e m ême que
“ c e l u i

d e tou te s les t err e s env ironnante s de l a Hau te -Alsac e ; i l s fu rent
affreu s em en t ravagé s p endant la guerre de T rente An s e t p endant
l e s guerre s su ivan te s . Horbourg fut pr i s par les Suédoi s en 1632

,

et brûlé par l e s França i s en 1675
,
Riqu ewi hr pr i s e t sac cagé par

les l mpér i aux en 1645
,
et l e s d eux pr inc e s d e Montbé l i ard qui

régnèrent p endant la maj eure p art i e du S iècle3 reçurent p lu s sou
vent

,
de l eur s pos s e s s ion s d

’

Alsace ,
des nouve l l e s afil igeantes que

des ver s emen t s con s id é rab l e s .

E l l e s comprenai en t en 1 66 1 d ix—hu i t bourgs e t vi l lage s . Le comté
de Horbourg p ropremen t d it en ren fermai t onz e pour sa par t ;
c ’é ta i en t d ’abord l a p e t i te v i l l e de Horbourg bât i e dan s la p la i ne ,0 7

entre Co lmar e t Br i sach
,

sur l e s fondat ion s d
’

un vi eux ca strum

1 . A ug. H im ly , F orma tion ter r i tor ia le, I I , p . 291 .

2 . D urant la guerre d e Holland e , cell e d u Palatinat, etc . La Orange . en

1697 , parlai t d e ces terres présentement confisquées (fol .
3. Leopold —F réd éri c régna de 1631 a 1662 , et Georges I I de 1662 a 1699 .
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romain‘
, qui avai t un b eau château s e igneur i a l e t u n parc magni

fique
"
, pui s les vi l lage s d e Sundhoffen , Andol sh e im e t Volgelsheim ,

dont l e d erni er d evai t fourn ir l ’ emp lac ement de l a for t ere s s e d e
Neu f-Br i sach ; l e s autre s é ta i ent de pauvre s hameaux d i s séminé s sur
le terra in stér i l e de l a Hard t". La s e igneur i e de R iquevvihr com

prenai t au contraire surtout un pays de co l l in e s , couvert e s de
vignob l e s , qu i s

’

adossait a l a cha în e pr i n c ipal e d es Vo sge s , mai s

gr impai t au s s i , pour a in s i d ire , sur l e fl anc de c e l l e s -c i j u squ
’aux

hauteur s agre st e s du vi l lage d
’

Aubure . Son ch e f- l i eu
,
la p et i te v i l l e

de Riquew i hr ,
bât i e prè s des ru in e s du château de B ie l s t e in

,
con

tenai t égal ement une ré s id enc e pr i nc i ère , Où s iégea i t l a Régenc e , et

qu
’

on peu t vo ir encore aujourd
’hu i‘. E l le é ta i t c é l èbre par toute

l
’

Alsace par s e s tro i s égl i s e s", tou t comme R ibeauv illé par ses tro i s
chât eaux ; p lu s c é l èb re encore par l e s cru s cap iteux de ses vignob l e s ,
avec l e squ el s r ival i sa i ent c eux des loc al i té s vo i s in e s d e Hunaw i hr

,

Bebelnheim et Mitte lw i hr . Nommons encore O s th e im
, qu

’ en 1686
George s I l const i tue , avec Aubure , en apanage d i s t inc t , en faveu r
de sa fi l l e Anne , c et te p r i nc e s s e énergique, mai s p l u s que fanta squ e

qu i donna tant de mo t i fs de p l a inte à s e s que lque s suj e t s comme à
l ’admin i strat ion françai s e .

Les ba i l l i s de Riqu ew i hr , fonct ionnaire s admin i strat i fs e t j ud i
c iaires a l a fo i s , exerçai en t au nom d e l eur maître l e d ro i t de haut e
e t bas s e ju s ti c e . I l s ava i ent tou jours é té j u sque vers 1680 dès gen
t ilshommes luth ér i en s . L ’arrê t du Con se i l souvera i n qu i les soumi t
a l ’ob l igat ion d

’

ê tre pré senté s à l a Cour de Br i sac h e t d
’ ê tre agré é s

par el l e , exigea au s s i d
’ eux d ’

é tre gradué s en d ro i t et de p rofe s s er
la rel igion cathol iqu e . En outre

,
l e Conse i l i n trodu i s i t

,
la comme

par tout , une in stanc e d
’ app e l qu i l u i p ermettai t d e con trô l e r toute

l ’ admin i s trat ion d e la j u stice local e . Le bai l l i fixa it en ou tre l e mon

tant de la tai l l e s e igneur i a l e-fl ans l e s d i fférente s communes , i l répar
t i s sa i t la ta i l l e royal e , dont l e c h iffre lu i é ta i t tran smi s en b loc par
les bureaux de l

’

intendant ; pour l
’ admin i strat ion des revenu s du

1 . On l
’

identi fi e d
’

ordina ire avec l ’A rgentovaria d e l ’ I tine
‘

ra ire d
‘

Antonio

(Voy . E . A . H errenschnei der, Roem erea stel l und Gra/ enschloss Hor bourg,

Colmar
,
1894 , in ma is les archéologues locaux ne son t nu ll ement d ’

ac

cord sur ce point .

2 . I chtersheim , Tapographie, I I , p . 79 .

3. Voy . aussi l ’ excellente é tud e de M . Ch . Pfister sur le Comté d e Hor
bourg, dans la R evue d ’

A lsa ce , anné e 1888 , p . 24 , 145 , 232 , 365 .

4 . Vov . J . D ietrich, Not ice sur R iquewihr dans la Reeue d ’

A lsa ce, 1856 ,

p . 406 .

5 . Le vieux d icton D rey K ir chen Kirchhofl
’

, etc .
, es t cité

dé jà par Balthasar Han dans son l ivre Sæ lsagend es E lsa ss , p . 7 et 207 .
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terr i toire , i l avai t à c ô té de lu i d eux r e c eveur s
,
l ’un pour les do

main e s sé cu l i er s , l
’ au tre pour les r entrée s ecc lé s i as t ique s .

La vi l l e de Riqu ew i h r é ta i t admin i strée par un Magi s trat dont la
l a compo s i t ion d evin t de p l u s en p l u s o l igarch iqu e du XV" au
XV I I I 6 s i èc l e . Ses douz e membre s p r im i t i fs furent rédu it s à hu i t ,
pu i s à s ix s eu l ement . Tou s é ta i en t nommé s à v ie , A chaqu e déc è s ,
l e s con sei l l er s survivant s pré sentai en t une l i s te de tro i s c and idat s et
l e pr in c e cho i s i s sa i t parmi eux l e su cc e s s eur du d éfunt‘. C e n ’ e s t
qu

’au XVI I I e s i è c l e que l
’al ternat ive fut i ntrodu i te e t que tro i s d es

membre s du Magi s trat dur en t ê tre catho l ique s . Le corp s é ta i t pré
s idé par l e prévô t d irec temen t nommé par l e s e igneur ;
l e gouvern ement françai s ex igea qu

’ i l fû t toujour s catho l iqu e". En

fac e de c e tte o l igarch i e , l a corporat ion des v igneron s (R ebleu te) qu i
nommai t annue l l emen t d eux ma i tres (S tubenmeister ) , l

’un p rote stan t
e t l ’au tre cathol iqu e , repré s enta i t en que lque sor te l

’

é lément popu
la ire . Le s anc i en s S tubenm e ister

,
et c eux en charge , formai en t en

effet une e sp èc e de commi s s ion i
'

-4 usschuss
‘

,
cha rgé e de contrô l er les

comp t e s du Magi s trat .
Dan s l e s

_vi l lage s , l e s prévôt s , nommé s par l e s e igneu r , du ren t
ê tre égal emen t catholiques à par t ir d e 1680. I l s admin i s tra i ent les
affa ire s de l a commune et la pol i c e local e de conc er t avec les j ur
de j ustice , au nombre de quatre d

’

ord i na ire ; quant aux vér i tab l e s sen
tences j ud i c i aire s

,
d epu i s qu

’ i l é ta i t é tab l i qu
’ e l l e s deva i ent émaner

de j ur i sconsul te s profe s s ionnel s , e l l e s é ta i en t nature l l ement ré ser
vées au ba i l l i , e t le Ger icht vi l lageo i s n e fonc t ionna i t p lu s guère que
comme bureau de conc i l iat ion entre l e s par t i e s". L ’ indépendanc e
admin i s trat ive fu t p eu à peu re stre int e

,
tou t comme l ’autonomie

jud i c ia ire , mai s un peu p lu s tard c ependant . C e n
’ e s t qu

’au
XV I I I" S tee l e que tou s les budget s communaux , m ême aprè s avo i r

pas sé sou s les veux de l a R égen c e , du ren t r ec evoir encore l e v i sa
d e l

’

intendant . I l v in t un moment où n i coupe dan s l e s forê t s s e i

gneuriales ,
ni con s truc t ion d ’

un bâtim en t pub l i c , ne pouvai en t ê tre
exéc u tée s san s avo i r é té approuvée s d an s les bureaux de Stras
bou rg‘. A part i r d e c e moment , i l ne re s te p lu s guère au s eigneur ,

en fa i t d e d ro i t s souvera i n s
, que c el u i d

’

enca isse r une sé ri e d ’

im

pô ts , déj à p l u s d
’un e fo i s énumé ré s dans

v

ces pages ,
car c e sont a

1 . D é ta il cu rieux et peu fai t pour rehausser le respec t du publ ic à l ’égard
de ces d ignita ires mun ic ipaux : le prince leur fournissa it chaque année des
culottes neuves , d ites Ra thhosen.

2 Pfister, Revue ci
’

A lau ce, 1888 , p . 47 .

I d p . 52 .

4 . I bid . , p . 53 .
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d é sormai s san s contrepo id s dan s les région s où le s Palat in s s eta i ent
déj à cru s l e s maî tres .

Avant d ’ examiner au po i n t d e vue terr i tor i a l l e s pos se s s ion s
al sac i enne s de l a mai son palat in e , i l nou s faut abord er , une fo i s d e

p l u s , l e p rob l ème trè s dé l ic at d e l a géograph i e po l i t ique de l
’

AI

sace au XV I I" s i è c l e que nou s avon s touché dan s l
’ introduct ion

général e : Que l l e s ont été alor s , et pour longt emp s , les l im i t e s sep
tentrionales de l a provinc e ? On l e sa i t , au poi n t de vue pu remen t
h i stor ique , l

’

Alsac e in fér i eure ou l e Nordga u s
’

arrêta it en d eçà de
l a Lauter , Où commen ça i t l e Sp irga u ,

comme en témoignent sufh
samment l e s ant iqu e s l im i te s des d eux d ioc è se s d e Sp ire et de Stra s
bourg. Mai s le souven ir de c e tte front i ère h i s tor iqu e é ta i t , au
XV I I" s i èc l e

,
d evenu for t con fu s e t ob scur , et c e la p réc i sément à

l a su i te de l a longue pr édominanc e d e l a mai son palat in e au nord
comme au sud de l a Lauter

,
d es acqu i s i t ion s qu

’ e l l e avai t fa i t e s
d

’anc i enne s terre s ec c lé s i a s t iqu e s , par exemp l e de c el le s d e l
’

ab

baye de Sel tz . sur t err i toire i nconte stab l emen t a l sac i en , e t de
l ’ effor t tr è s nature l qu

’ e l l e fi t
,
au XV" et au XV I" s i èc l e , de fondre

en un tou t compac t et so l id e , les doma i ne s d iv er s qu
’ el l e ava i t dan s

c es parage s
‘

. Quand l a Franc e pr i t p i ed en Al sac e
,
la provinc e

comprenai t quatre grand s d i s tr i c t s , le Sundgau ,
l e landgrav iat de

l a Haute -Alsac e
,
c e lu i d e l a Bas s e -Al sac e

,
j u squ

’au S eltzbach
,
enfi n ,

tout au nord
,
en tre l e S eltzbach et la Que i ch

,
des d ép endanc e s de

l a grand e p ré fec tu re de Hagu enau , en a s s e z p et i t nombre . On v
ava i t d ’a i l l eur s

’

englobé , c ’e s t a insi que s
’ expr ime au d ern i er

s iè c l e l ’avocat général du Con se i l souvera i n d
’

Alsac e
,
F . Xavi er

Loyson
‘
,

une vaste é tend u e d e terr es qu i n
’

eurent or igina ir cnzent

r ien d e commun a vec l
’

A ls a ce ,
une par t i e con sid é rab l e d e l a pri n

c ipauté de l
’

évê ch é de Sp i re , la princ ipau té ec c l é s ias tiqu e de \Vi s
sembourg, qu e lqu e s bai l l iage s du duch é d es Deux-Pont s

,
la plu s

grand e pa rt i e d u ba i l l i age de Germersh eim . appar t enan t à l
’

Elec teur

palati n , p l u s i eu rs s e igneu r i e s c i —dcvant l ibre s e t souvera in e s e t

les vi l l e s au tre fo i s impé ria l e s d e Wissembourg et d e

Mai s
,
cont inu e l ’ au teu r du M émoire que nou s c i tons , l

’

Empe reur

e t l
’

Emp ire avan t paru abandonn e r l a cau se d es E t a t s d ’

Alsac e a
l a pa ix de Nimegue , le ro i c ru t pouvo i r p ro fi t e r d e la c i rconstanc e

pou r fa i re p rononc er pa r la Chambre roy al e de Metz e t par le Con

1 . Ce très curieux M émoire d e F rançois-X av ier Loyson,
avoca t géné ral

au Conse il souvera in en 1759 a é té pub l ié par M . Ed . R encker ,
anc ien membre de l ’A ssemblée nationale d e Bord eaux , dans la Revue (l

’

A l

sa ee , 1887 , p . 44 , 145 .
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seil d e Brisachla réun ion à la Franc e d e toute s les t erre s l ibre s et
souvera ine s dont la suprémat i e ava i t é té c édé e à Sa Maj e sté par le
trai té de C e fut a lor s p our la p rem ière fois que les

t erre s compr i s e s dan s le quatr i ème d i s tr i c t d é s igné c i— des su s

gros s irent le nombre des E ta t s de l
’

Alsace e t que les l im i te s de la

provinc e s
’

app rochèrent des r i ve s de la Qu e ic h
L ’art i c l e 4 de la pa ix conc lue en 1697 à R vswick anéant i t tou te s

le s réun ions que les t r ibunaux ava i ent prononcé e s toucha nt les

terres s ituées hors de l
'

Alsa ce ‘. Cette st ipulat ion ayant lai s sé indéc i s e
la que st ion de savoi r ju squ

’

où s
’

é tendaient l e s l im i te s de l ’Alsac e ,

son exécution d evin t un nouve l obj e t de l i t ige entre la Franc e e t

l
’

Emp ire , l
’ emp er eur , la d i è te et les pr i n c e s in tére s sé s au mainti en

de l ’ indép endanc e du quatr i ème d i s tr i c t sou tenant i nvar iab l emen t

qu
’ e l l e s su iva i ent le s r i ve s d e l a Seltzbach

,
e t la Franc e p er s i s tant

dans le sys tème qu
’ e l l e ava i t man i fe s té au Congrè s d e Rysw i ck ,

que l
’

Alsace é ta i t borné e ver s l e nord par les r ive s de l a Qu e i ch
,

p et i te r iv i ère qu i pa s s e à Landau .

Comme n i la pai x de Bade , n i c e l l e de Vi enne , ne s tatuent r i en
sur l e d ifférend et que l e C ongrè s , ré sol u par l e d ern i e r de ces

tra i té s , à l
’ effe t de dé terminer l e s l imi te s de l

’

Alsac e
,
ne fut

iamais mi s en ac t ivi té , l e gouvern ement r epr i t l e p l an d u comte de
Serv ien e t négoc i a avec tant de suc cè s que la p lu s grand e p art i e
des É tat s imméd i a t s du quatr i ème d i s tr i c t e t tou s c eux du tro i s i ème ,
que l a paix de Rysw i ck avai t ré tab l i s dan s leur anc i enn e indé

pendance ,
s e soumirent a l a dominat ion du roi

,
sou s la cond i t ion

r igoureu s e de conserver l a jou i s sanc e de l e ur s anc i en s r evenu s et
d

’ê tre maintenu s dans l ’exerc i c e d e l eur supér ior i té te rr i tor i a l e dan s
tou s l e s po in t s qu i s erai ent compat ib l e s av e c l e s ervi c e de Sa
Maj e s té .

C ’ e s t de c e tte man i ere qu
’

à t rè s peu d
’

except ions prè s , toute
l
’

Alsace
,
dan s l e s en s l e p l u s é tendu que le s p lénipot en ti a ire s d u

roi au Congrè s de R vswick s
’

e fforcèrent de donner à c e tte déno
minat ion géograph ique, s e trouve aujourd

’hu i réun i e à l a monarch i e
françai se , et que nos ro i s

,
s e condé s par la conn ivenc e de l

’

Empereur

et de l
’

Empire , ont ob tenu c e que l
’

Europe ent i ère d i spu ta i t a

Lou i s X IV en
S ’ i l n ’ e st pas ab so lumen t exac t d

’affirme r que ,
même au mi l i eu d u

1 . Qaw eætra A lsa tiam sunt . M ais i l n’

y eut de nom ina ticcment ind iqué s
que Germersheim e t les prévôté s qu i en d épendaient ; cela servit d ’

argument
à la d iplomatie d e Lou is X I V pour affirmer qu ’ell e pouvait gard er tout le
reste .
2 . Revue d

’

A lsa ce . 1887, p . 48 .
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XV I I I0 s i è c l e
,
tout e l ’Alsace , te l l e que l e s envové s d u ro i la déli

nissa ient aux con fér enc e s de Rvsw ick
,
é ta i t réun i e san s conte st e a

l a monarch i e frança i s e “ i l r es sort du mo in s de l ’ expo s i t ion s i nett e
e t s i lu c id e de Loyson, qu

’avant 1697 l a cou ronne de Franc e n ’avai t
aucun t i tr e sé r i eux à fa ire va loi r pour ré c lamer la total i té d es t erre s
s i tué e s entre le Seltzbach et l a Que i ch . En d ehors des anc i enne s
v i l l e s imp é r i a l e s d e W i s s embourg e t de Landau

,
c e s d ro i t s é ta i en t

p lu s que dou teux e t ab solument nié s par les i nté re s s é s . C
’ e s t s eu

l emen t par des négoc iat ion s part i cu l i è re s , a s s e z longue s e t pén ib l e s ,
qu

’

ap rès le tr a i té d e Ryswic /æ. une partie des t e rre s en tre l a Se l tz e t
l a Lau te r furent soumi s e s par leu rs po s s e s s eur s d irec t s à l

’autori té
souvera ine de la couronne de Franc e . Quan t aux ba i l l i age s palat in s
e t sp irois entre l a Lauter e t l a Que i ch , i l s d erneurèrent ba i l l iage s
conte s té s et s

’

appelaient encore a in s i a l a ve i l l e de l a Révo lu tion
Nou s ne l e s ment ionneron s donc qu

’ en pa s san t e t un iqu ement

pour i nd iqu er l
’

é tendue d es te rr i to i re s p ré tendu s par l a Franc e au
moment où fin i s sai t l ’ anc i en régime
L a b ranch e é l e c toral e d e l a ma i son palat ine po s séda i t , en tre le

S eltzbach et l a Que i ch
,
une d i z a i ne de bai l l i age s qu i con st i tuai ent ,

en maj eu re part i e , l e grand—ba i l l iage de Germer sh eim ; nou s nou s
contenteron s énumé rer n eu f d ’ entre eux ,

c eux de Germer she im ,

1 . sur les contestations qu i duraient encore entre la F rance et le
Palat inat , peu avant la R évolu tion , Legrelle , Lou is X I V et S tra sbourg,

p . 697 . Voy . aussi le trava i l d e M . Pfister , U n M émoi re de i
’

intcnd a nt

Colber t sur l
‘

A lsa ce en 1663 . (Bel fort, 1895 , in- S° ; p . 12 , en note .

‘7 J e dois mentionner pourtant que dans sa T0pographie, F . R . d
’

l chters

he im ,
bien que fort hosti le à la F rance . énum ère en 1 710 les territoires entre

la Lauter e t la Queich comme appartenant âr la F rance (I , p .

3. J
’

a i tâche d e réuni r le p lus de cartes d 'A lsace possibl e, pub lié es soit en
F rance , soit en S u isse , soi t enA l l emagne . d e 1675 a 1791 , e t j ‘a i constaté qu

’

i l
n
'

y en ava i t pas d eux où les fronti ères septentrionales d e la Basse-A l sace
fussent absolumen t id entiques . [J . -C .Wa lther, F rancfort, 16 75 .

— J .
-F . M eyer,

Bâ le , 1676 . .1.
-B. Nolin (Lorraine e t A lsace ) , Paris (après H . J aillot.

Paris , 1 707 . Homann , Nuremberg (première moitié du X \
‘

I l l ° siècle ) .
Janvier, Gea r . m i l i ta i res d e F rance, P aris , 1 776 . Weis , G ra ndes routes

d
’

A lsa ce. S trasbourg(vers F rance en d ép a r tements , S trasbourg ,
T antôt la frontière ne dépasse pas sensib lemen t le cou rs d e la Lauter,

et laisse Landau , comme un îlot français au m il ieu des terres palatines ; tan
tôt Land au s

’

_

v soud e au reste d e l’A lsace , mais les ba i l l iages de Rheinzabern
et de Hagenbach , prés d u Rhin , restent en dehors des l imi tes , qu i compren
nent cependant a l

'

ouest encore celu i de D ahn . Parfois la frontière remonte
à Germershe im , pu is tl échit vers le sud -ouest, englobant les bai l l iages de
Bi l l igheim , K lingenmuns ter e t Annwei ler dans le territoire français , mais
laissant Landau à. l ‘é tat d ’

enclave . D ans l 'une d es cartes de Nol in , la front ière
d é passe même consid érab lement la Que ich et va de Phi l ipsbourg à peu près
en l igne d roi te vers l ’ouest, passan t tout près d e Neustad t

'
. On peut voir

pour le d é tai l d e ces territoires contestés , S choepfiin-Ravenez , IV, p . 411-434 .
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B i schwi l l er fut, au XVI e s1ecle
,
offert en fief au duc “’

olfgang de

Deux- Pont s , par son pos s e s s eur , Lou i s d
’

E schenau
,
dé s i reux de

procéd er , avec l
’appu i d e ce pr i nc e , à sa p ropre conver s ion et à

c e l l e de s e s suj et s . Plu s tard
,
l e s comtes palat i n s dépos séd èrent

l eurs va s saux,l e s F lach de S chwartzenbourg,
hér i t i er s desE s chenau

,

et l e s ayant dédommagé s en 1609 ,
i l s d evinren t légal emen t les pos

sesseurs d ir ec t s d e c e coi n de t erre , qu i n e tarda pas à s e d évelopper
rap id emen t , grâc e à l eur hab i l e té po l i t ique . I l s ’y é ta i t déj à produ i t
un premi er couran t d

’ immigrat ion , dan s la s econd e mo i t ié du

XVI e s i è c l e
, par l

’arr ivé e de nombreux huguenot s fugi t i fs , qu i y
fondèrent une paro i s s e fran ça i s e ; en 16 17 , eu t l i eu une immigration

p lu s con s idérab l e en core , quand l a popu lat ion pre squ e tout en ti ère
d e l a v i l l e de Phal sbourg, vendu e au duc Henr i de Lorrai ne par l e
comte palat in de Veldence , pré féra qu i tter s e s d emeure s p lu tô t que
d e re tourner au cathol i c i sm e . Le duc de Deux -Pont s leur promit l e
l ibre exerc i c e du cu l te réformé e t l ’exemption de tou t impô t pour
d ix—hu i t an s . C e sont c e s trava i l l eur s de rac e frança i s e

,
hab i l e s

ouvr i ers e t cu l tivateurs émér i t e s
, qu i i ntrodu i s irent à B i schw i l l er

l ’ indu s tr i e t exti l e e t la cu l ture du tabac . Dès 16 14
,
l a pe ti te v i l l e

comp ta i t 250 bourgeo i s , et e l l e é ta i t en p l e i n progrè s quand e l l e
fai l l i t p érir duran t l a guerre de T rente Ans . Pi l lé e une premi ère
fo i s par Mans fe ld ,

en 1622
,
e l l e fut i nc end ié e par les Suédoi s , en

1033
,
e t c e qu i en r e sta i t fu t dé tru i t par les l mpér i aux deux an s

p l u s tard . Mai s
,
en 1640

,
1e comte palat in Chré t i en I ° "deBirckenfeld ,

qu i ava it épou sé l a fi l l e du duc de Deux-Ponts
,
d evin t , par engage

ment
,
s e igneu r de B i sc hwi l l er e t v int y ré s ider au mi l i eu des ru ine s .

Malgré la gu erre qu i con tinua i t encor e , i l su t r éun i r de nouveaux
hab i tant s

,
recon s tru i re la vi l l e e t l e ch âteau

,
et réus s i t s i b i en dan s

s e s effor t s
, qu

’ en 1655 déj à
,
Bi s chw i l l er comp ta i t dereche f prè s de

hab i tan ts ‘. Malh eureu semen t
,
sou s son fi l s Ch ré t i en I l

,
les

ann ée s 1674 à 1678 amenèren t de nouveau l e s armé e s ennemi e s à
Bi schwi l l er

,
encore une fo i s le p i l lage e t l

’ i n c end i e en d i sp ers èrent
l e s hab i tant s . Cette fo i s— c i

,
le re l èvemen t de l a v i l l e s e li t avec len

t eur ; en 1090, elle ne compta i t encore que 120 bourgeo i s de langue
frança i s e , 1 19 d e langu e al l emande et 60manan ts
La troi s i ème branch e d e l a ma i son pala ti ne , possessionnée

1 Cu lmann, Geschicht e con. Bise/zwei ier , p . 58 .

Nous avons d it plus hau t d é j à , en parlant des R ibeaupierre , que les

comtes palatins de Birckenfe ld , après avoir hé ri té d e leur comté , succé d èrent
aussi a leu rs agnats d e D eux- Ponts , si b ien que le ba il l iage d e Bischwi l ler
re tourna , en 1731 , au territoire p lus é tendu dont i l avait fai t partie avant 1640.
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en Al sac e
,
l e s comte s d e Veldence', y d é tenai t au XVI I e s i è cle

le comté de l a Pet i te—Pi err e e t la s e igneur i e de La Roche
, dan s la

val lée d e l a B ruche . L e comté de l a Pet i te -Pi erre (Lutz elste in) s e
trouve sur l e ver san t oc c id enta l des Bas s e s -Vosge s , au nord d e
Saverne

,
et s ’ é tend ver s l ’ i ntér i eur du p lat eau lorrai n , entre l e s

comté s d e B i tche
,
de Saarwe rd en et de Salm . Fi ef de l

’

É glise de

Strasbourg d epui s l e X I I I
e s i è c l e

,
i l fut , vers l e m i l i eu du XVe s i èc l e

,

en l evé aux derni e rs d e s c endant s des Lutz e l s te in par l e comte pala
t i n Frédér i c e t fut pos sédé depu i s par d i fférent s rameaux d e l a
mai son des \V i ttelsbach. Au XV I I e s i è c l e

,
i l éta i t entre les main s

des palat i n s de Veldence . On p eut d i sc ute r longuement sur l a que s
t ion de savoi r s i l e comté de l a Pet i t e—Pi erre appar tena i t à l

’

Alsace

ou p lutô t à l a Lorra ine al l emande ou iVestr ic /1 , ce qu i , géographi

quemen t , p eu t s emb l er pré férab l e . Mai s au po in t de vue h i s tor ique ,
i l e s t i ncontes tab l e qu e l e s s e igneur s de Lutz e l s te i n s e s ont toujour s
con s idéré s comme des s e igneurs al sac i en s et qu

’ i l s dépendai en t de
l ’évêque d e Stra sbou rg. La que st ion a d

’ a i l l eur s é té débattu e dès
1682 par les autor i té s intére s sée s e t ré so lu e dan s l e s en s de l ’affir
mativeä Outre l e château for t et le bourg de l a Peti te- Pi erre , on

p eu t à p e in e l
’ app e l er une vi l l e , qu i ava i ent une c er ta ine impor

tanc e m i l i tai re comme c le f de Saverne e t de L ich tenb erg en

venan t de Lorra ine 3 et où Lou i s X IV i n stal la une compagn i e de
vétéran s

,
i l n ’y avai t dan s l e comté que des v i l lage s in s ignifi ant s ;

l e s p lu s cons idérabl e s , Lohr ,
E schbourg, avec le hameau de

Grau fthal aux mai son s tai l lée s dan s le roc m éri tent à p ein e d
’

ê tre
nommé s . Mai s d ’ immen se s forê t s couvra i ent l e pays et garant i s
saient

,
m ême alors

,
de beaux revenu s aux s eigneurs . On a vu d éj à

p l u s haut qu
’une local i té p lu s importante avai t fa i t part i e du do

maine des Veldence au XVI e swe l e
,
à savo ir

,
Phal sbourg, c onstru 1t

en 1570 sur l ’ emp lac emen t du vi eux châ teau d
’

E inar tzhausen
, p ar le

fantasqu e comte palatinGeorges- J ean
, et p eup lé par d es émigré s

huguenot s ; mai s i l l
’ava i t engagé dès 1583 au duc Char l e s I I de

Lorra ine
, pour payer une part i e de ses d ett e s

,
e t e l l e d evi nt a in s i

1 . Veldentz (qu ’on a pris l
‘

habi tude d e franc iser en écrivant Veldence )
est une petite local i té près de Berncastel, dans la régence d e T rèves , auj our
d

’

ha i Prusse rhénane .

2 . M . d e La Goupi lhere, intendant d es pays d e la S arre , et M . d e La

Grange , intendant d ‘

A lsace . eurent a ce su j et une longue controverse . La

Grange envoya a son col lègue J ean—M arie d e S teinca llenfd s, baron d
’

A ss

wil ler, pour lu i exp liquer les raisons his toriques qu i rattachaient le com té a
l
’

A lsace . I l eut gain d e cause et le pa y s i u t attri bué à. l ’ intendance d
’

A lsace .

(D ag. F ischer, Le comté d e la P eti te-P ierre, Revue d
‘

A lsa ce, 1880, p .

3. I chtersheim, 1 , p . 2
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é trangère à l
’

Alsace . Quant au comté d e l a Pet i t e- Pi erre
,
i l re sta

aux main s des Veldence j u squ
’à la mort du d ern i er représ entant

mâl e d e l a fam illeä COmme i l n ’ava i t que des fi l l e s
,
l e comté fut

r evend iqu é à la foi s par l e s comte s palati n s de Birckenfeld , l e s
comte s p alat i n s de Sou l tzbach e t l elec teur pa lat i n lu i—même l e
d évou ement éprouvé des Birckenfeld à la po l i t ique frança i s e l e l eur
fi t adj uger par d eux arrê t s su c c e s s i fs du Cons e i l souvera in d

’

Al

sace
,
en 1695 e t 1699 .

L ’autre s e igneuri e a l sac i enne de Veldence , égal ement lorra in e

p eut—ê tre au po i nt de vu e géographiqueï mai s rattach ée de tou t
t emp s à l

’

Alsace
,
é ta i t c e l l e du Ban—de- la -Boch e

, qu i d evai t son

nom au château de la Roch e (sum S te in) bât i su r un des promon

toires du versant mér id ional de l a val lé e de l a Bruche , à peu prè s
ver s son mil i eu . E l l e avai t appar tenu à une fami l l e nob l e trè s
anc i enn e e t trè s répandu e j ad i s en Al sac e , c e l l e d es Rath samhau sen ,
qu i l a vend i t en 1584 pour flor i n s au comte palat in George s
J ean3 . E l l e s e compo sa i t de hu i t p auvre s hameaux, Rothau , F ou
day ,
Walder sbac h , etc .

, ab so lument i nconnu s a lor s e t dont l e nom
n e s ’ e s t guèr e répandu à travers l e mond e que d epu i s la fin du
XV I I I ° s i è c l e

, grâc e aux vertu s apos tol ique s du pas teur Ob er l i n ,
l e c ivi l i sateur du Ban—de- la-Boch e‘ A la mort de Loui s —Léo

pold de Veldence c e fut s a fi l l e Dorothé e qu i en hér i ta e t

qu i l
’

apporta à son mar i , l e duc Gustav e—Samuel de Deux—Ponts .
Mai s l a s e igneur i e de l a Roch e ne d em eura pas réun i e longtemp s aux
terre s p a lat in e s . Le mar i age de Gustave - Samuel e t de Dorothée
é tan t re s té san s hér i ti ers , l

’

intendant d
’

Alsace
,
M . d

’

Angervilliers ,

l
’

obtint du roi p lu s tard , e l l e pas sa au marqu i s de Pau lmy ,
qu i l a vend i t en 177 1 à la fami l l e de D ie tri c h . E l l e é ta i t en tre s e s
main s au moment de l a Révol u t ion .

En1634 , l e comte de Lutz e l s te in , George s- Gustave de Veldence ,
avai t re çu de l a couronne de Suèd e une donation qu i aura i t s i ngu
lièrement agrand i s e s domaine s dan s la région vosgienne , s i e l l e

1 . Le comte Louis-Léopold mourut à S trasbourg, le 29 septembre 1694 ,
à l'hô tel d e la Ca ve p rofonde, âgé de soixante -d ix ans.

2 . J e d is peut
—être, car ic i point de montagnes à. gravir ; la val lé e fait natu

rellement partie du bassin d e et c ’est la R évolution seulement qui a
donné au d épartement d es Vosges les cantons de S chirmeck et d e S aales
qu i fa isa ient auparavant corps avec le reste d e la Basse-A lsace .
3 . Voy . pour les dé tai ls , Em . D ietz , L ’

a nc ienne seigneur ie d u Ban
—d e- la

Roc/ze, d ans la Revue d ’

A lsa ce. 1878 , p . 343.

4 . C
’est d u X I X ° s iècle seulement que date le d éveloppement industriel

de ces peti tes localités au jourd
’

hu i b ienconnues dans le mond e des écono

mistes.
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autant que l e s R ibeaup ierre, ne purent e t h e voulurent
'

pas
' s e

ré s igner à l
’

ob e1 5 5 ancé que les temp s nouveaux exigeai ent d
’ eux ;

i l s v écurent en ex il j usqu
’

à l a paix d e Rysw i ck , e t c
’e st en p l e i n

p rocè s ave c la cou ronn e que l e dern i er d
’ entre eux

,
H enr i -J acqu e s ,

mouru t en 1720,
Lou i s X IV ayant promi s , dès 17 12 , l

’ inve st i ture de
ses fi e fs à H ercu l e—M ér iadec d e Rohan

,
et l e vi eux baron p ré tendant

les l a i s s er à l ’une de s e s fi l l e s et à son p et i t -fi l s . Mai s c ’ e s t en vain

qu
’ i l fi t p la ider l eur c au se au Con s e i l souverai n ; l e s Rohan l

’ em

port èrent e t quelque s al l eux furent s eu l s la i s sé s aux h ér i t i er s
nature l s , t e l s un e part i e de Lembach , au sud -oue s t deWi ss embourg,

et une p ar t i e du ba i l l i age de Roedern‘
.

La local ité pr inc ipale d e l a s e igneu r i e de Fleckens te in , l a s eu l e

qu i _

dans s e s s i x bai l l iage s pû t p ré tendre au nom de vi l l e
,
é ta i t

Soul tz - sou s - Forê t s
,
dont l e s mu rs n e la pré s ervèrent d

’a i l l eurs j ama i s
du p i l lage p endan t l e s gu erre s du XV I I e s i èc l e , mai s el l e e s t connu e
surtout par s e s sou rc e s sa l in e s , les s eu l e s en Al sac e qu i fu s sen t
abondante s . Aprè s la de s truc t ion du Fl e cken s te in

,
les s e igneur s

ré s ida i en t gén éral ement au château de Roedern
,
dan s l e ba i l l iage de

'

c e nom . I l s pos séda i en t au s s i Lob sann , alor s d éj à connu par ses

sourc e s d ’

asphalte ; l e long du Rhin , 5 é tenda i t l e comté du Ried
R iedga u ) , ave c des commun es rural e s a s s e z impor tan te s

parmi l e sque l le s R eschwoog, Dangol sh e im et Se s s enh e im
,
cher a

admirateur s de Goeth e . Le domain e des Flecken ste in embras sa i t
au total , vers l a fin du XVI I e s i èc l e

,
une trentain e d e bourgs et de

vi l lage s ’ .

55 . LE S TE R RE S DES COMTES D E LI NANGE EN ALSACE

Le s s e igneur s , pu i s comte s d e Linange (Le iningen) é ta i en t une
vi e i l l e fami ll e d e dynaste s rhénan s . dont les terre s patr imonial e s
é ta i en t d i s séminée s dans la Bavmre e t la Pru s s e rhénane s ac tu e l l e s .
I ls y po s séda i ent , en tre autre s , le comté d

’

Obernste in,
sur l a Nah e

,

sou s l e nom duque l i l s son t mentionn és au tra i té de Westphal i e
comme É ta ts imm éd i at s d e l ’Emp ire possessionné s en Alsac e ; pu i s
au s s i les p révô té s de F alkenbourge tde S indelbronn dans les ba i l l iage s
con te sté s au nord de l a Lau te r . Plu s au sud

,
i l s ont fa i t

,
dan s le

1 . Voy . sur les F l eckenste in , S choeptl in
-Ravenez . V , p . 637-630.

M . Ernest Lehr ne leur a poin t consacré d e chap i tre spé c ial dans son

A lsa c e noble , Où i ls au ra ient pu figu rer pourtant parm i les fam il les souve

ra ines .

2 . Voy . aussi D ie a lten Ter r itor ien des E lsa ss 1648 (S trassbu rg,

p . 146 - 150.
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nord-ou est de l a Bas s e—Al sac e e t sur les rebord s dd plateau lorra in
des acqu i s i t ion s a s s ez cons idérab l e s don t la p lu s anc i enne , comme
au s s i l a p l u s é tendue , é ta i t l e comté de Dabo (D agsburg) , qu

’ i l s
dé tenai ent depu i s l e X I I I" s i è c l e . Mai s la p lu s grand e par t i e de ce
terr i toire a toujour s été regardée comme é tant en d ehor s de
l ’anc i enne Alsac e‘

,
e t d ’a i l l eur s

,
sau f Dabo l u i—mème

,
ch âte au

trè s for t , pr i s e t dé tru i t p endant l e s guerre s de Hol land e , en

novembre 1679 ,
i l n ’y aurait à mentionner que de p et i t s hameaux ,

p erdu s au m il i eu d
’ immense s forê t s , qu i font encore aujourd

’hu i de
c e pays peu cu lt ivé l

’ un des recoi n s l e s p l u s p i t tor e squ e s des
Vosge s ’ .

lncontestablement en Al sac e , au contra ire , é ta i t la s e igneur i e
d

’

Oberhronn déj à mentionnée à l ’oc c a s ion des domain e s des Hanau
L ic htenberg; au XVI I e S i èc l e

,
l e s Linange—Westerhourg en possé

daient une par ti e e t ré c lamai ent l e re st e
,
comme all i é s e t h ér i t i er s

des comte s de B i tch e . En effet , l e s comte s de Hanau s
’

é t ai e n t
, dès

“

1570,
emparé s d e la moi t ié de c e t err i to ire , d iv i sé en d eux bai l l i age s ,

Oberbronn e t N i ederbronn , e t en re fu sai ent l a re s t i tu t ion à l eur s
vo i s i ns

,
in capab l e s de le l eur arracher de forc e . I l s ava i ent donc

engagé devant la Chambr e impér i a l e de Sp ire un proc è s qu i dura

p lu s de tro i s quart s de s i è c l e“. La cour suprême d éc ida b i en , en
1667

, que N i ed erbronn d eva i t ê tre r endu aux Linange ; mai s la
fami l l e ne pu t entrer en pos s e s s ion qu

’ en 1 709 ,
aprè s que l

’affaire
eû t été replaid ée d evan t l e Con se i l souvera in d

’

Alsace e t une
s econd e fois j ugée en s a faveur .

Le ba i l l iage d
’

Oberhronn ava i t pour ch ef- l i eu l e bourgd e c e nom ,

dont l e château
,
s i tué sur le flanc d e la montagne , é ta i t a s s e z impor

tant au poi n t d e vue mi l i ta i re . I l n ’ en fut pas mo in s pr i s d
’as sau t par

surpr i s e e t in c end ié en mars 1669 , par une band e de chenapan s
envoyée par l e comte palat i n Adolphe— J ean de Cléebourg, qu i vou

la i t s e venger du comte Evrard -Lou i s d e Linange
- \Vesterhourg,

pré s ident de l a Chambre impéri a l e de Sp ire . Cet ac te d e bruta
l i té

,
commi s emp l e i ne pa ix et qu i fi t beaucoup de bru i t en son t emp s ,

1 . Nous rappel lerons pour mémoi re l
’

interminable controverse sur le l ieu
de na issance du pape saint Léon I X ; les uns parmi ses biographes pré fèrent
Egu isheim ,

les autres D abo , selon qu ’ i ls voud ra ien t en faire un pape a lsacien
ou un pontife lorra in . Lors de la d i v ision de l‘A lsace en d épartements, une
très pe ti te parce lle d u comté d e D abo (Engenthal et quelques autres
hameaux) fut seu le réun ie au d épartement d u Bas—R hin .

2 . Voy . aussi D ugas de Beau l ieu, Recher ches sur le com té de D agsbourg,

a uj ourd
’

hu i D a bo (anc ienne A lsa ce ) , Paris (2° 1858, v01. in

3. Ce ne furent p lus les Linange
—Westerhourg, é te ints en 1691 , mais les

Linange
—D abo , l eurs héritiers, qu i bénéficié rent de la sentence .
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fut comme le d ern i er é cho de c e s p e t i te s guerre s féodal e s du
moyen âge , s i fréquente s au trefo i s en Al sac e‘. Le bai l l iage comp ta i t
une douzaine de loca l i té s dont l a p l u s con s id érab l e é ta i t Z inswil
ler

, avec s e s forge s e t se s fond er i e s , trè s ac t ive s au XVI I e s i èc l e .

Quan t au bai l l i age de N i ed erbronn , qu i ne fut rée l l emen t aux
Linange qu

’au XVI I I e s i è c l e
,
il comprenai t la p e ti t e v i l l e d

’ eau b i en
connu e de c e nom

,
d éj à renomm ée au XVI e s i è c l e , e t de p lu s , quatre

vi l lage s .
Mentionnon s encore i c i , pu i squ i l faut au s s i b i en l e fa i re qu e lqu e

p art , deux autre s p et i t e s s e igneur i e s de l a Bas s e-Alsac e , qu i s e
trouvai ent e nch evêtrée s dans l e s t erre s des Palat i n s , des Fle cken
s te i n e t des Linange ,

et qu i sont rée l l ement trop insignifiantes pour
avoir dro i t à un paragraphe spé c ial .
L ’une , c e l l e de Schoen eck , s

’

é tenda i t ver s N i ed erbronn et Woerth ,
sur un d i s tr i c t montagneux , au tre fo i s r i ch e en châteaux for t s , et

dont l e débouch é ver s la p la i n e rhénane s e fa i t par l a va l lé e du
J aegerthal . . Acqu ise en toute propr i é té , au XVI e s i è c l e , par une
fami l l e d ’

or igi n e franconienne , l e s E ckebrecht de D urckheim , e l l e
s

’agrand i t par l
’adjonc t ion de d ivers fi e fs e t arr i ère-fiefs con féré s

pr i nc ipal ement par l e s mai son s de Hanau et de Deux- Ponts ’ , e t
con st i tua pour ses pos s e s s eur s un terr i toire féodal , re sté indépen
dant jusqu

’

à l a Révolu t ion parmi l e s neufv illag
‘

es qu
’e l l e renfermai t

i l en e s t d eux
,
Elsasshaussen et F rœschwiller , qu i ont acqu i s une

c é lébr i té lugubre , mai s glor i eu s e en 1870. L ’

a utre de c e s s e igneur i e s ,
c e l l e de Hohenbourg,

s e trouvai t tou t au nord de l ’Alsace , ver s l a
Lau ter

,
e t n ’avai t qu

’une min ime é tendue . E l l e t irai t son nom d
’

un

château
,
s i tué non lo i n du Fl eckens te in e t re sté , par un s ingul i er

ha sard , franc - a l l eu j u squ
’à la fin de l a féodal i té , malgré , ou p lu tô t à

cau s e de son peu d
’ impor tanc e . Se s d eux insignifiants vi l lage s ont

appar tenu ju squ
’en 1 789 à l a fami l l e des S i ckingen , i l lu s tré e au

XVI e s i è c l e par le fameux condott i ere Franço i s de S i ckingen , e t trè s
répandu e dan s l e Spirgau e t l e Palat inat

1 . Voy . Lou is S pach, Le châ tea u d
’

Oberbronn,Œueres choisies, I I I , p .323.

2 . C
’est a cause de cette si tuation de vassaux pour la ma jeure partie d e

leurs terres, qu ’on n ’enumere pas d ’

ord inaire les possesseurs de la seigneurie
de S rzhoeneck parm i les petits d vnastes d e l ’A lsace ; mais i ls ont le d roit de
figurer sur leur l iste .

3. I ls les obtinrent comme al lié s des F u ller de Hohenbourg, é te ints dans
les mâles a la fin du X V ° si ècle ; Charl es—Quint l eur confirma leurs posses
s ions , en 1544 , comme fief imméd iat d 'Empire .
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7 . TER RE S LORRA INE S EN ALSACE

L ’h i s toire de Lorraine a s i peu de po i nt s d e contac t ave c c el l e
d

’

Alsace , que nou s n e songeon s poi nt à d é ta i l l e r longuement l e s
t err i to ire s a l sac i en s que des h ér i tage s , des l i en s féodaux ou l e
h asard des événements ont p lacé s , dan s l e cour s des s i èc l e s , aux
main s des duc s de Lorra ine . C ep endant l e tab l eau topograph ique
de l

’

Alsace au XVI I e s i èc l e ne s era i t pas comp l e t s i nou s n
’

énumé

r ion s pas dan s un paragraph e spéc i al c e s enc lave s lorra ine s , ou
,

pour mieux d ire , c e s pro longemen ts de l a région vo i s in e qu i ,
d épas sant la crê t e des Vo sge s , d e sc enda i en t ver s l a p l a i ne rhénane .

Dan s la Hau te—Al sac e
,
l e s duc s de Lorra ine p os séda i ent

,
en

dehor s de quelque s fi e fs de peu d
’ impor tanc e p erdu s p l u s tard', l a

v i l l e d e Sa in t- Hippo lyt e e t la moit i é de l a va l lé e de Sa int e -Mar i e
aux-Mine s . La prem i ère é ta i t s i tué e dan s la p la in e , au p i ed du mas
sif imposant du Hohkoenigsbourg. Confisquée su r l e duc Char l e s IV ,

ave c tous s e s autre s domain e s , au profi t du roi
,
e l l e re sta ju s

qu
’

après l a fin du XVI I e s i è c l e t erre frança i s e
,
n ’ayant été r e st i tué e

à l a Lorra in e que par l
’ar t i c l e XX I I I du tra ité de Par i s , de 1 7 18 . La

vi l l e é ta i t admin i stré e par un bourgmestr e e t douz e con s e i l l er s , l a
j u s t i c e rendu e par un ba i l l i dé s igné par l e souvera in , à la fo i s

” s elon
la coutume du va l de Lièpvre e t s e lon le s coutume s d ’

Alsace ’ . Plu s
avan t dan s l a montagne , en fac e des terre s des R ibeaupierre , l a mo i tié
lor ra in e de l a val lée de Sainte -Mar i e —aux -Mine s , l a moi n s r i c h e en
mé taux préc i eux , comprena i t un e part i e d e c ette v i l l e , et l e s v i l
l age s de Lièpvre ,

Sa in te —C ro i x -aux-Mine s
,
etc .

Au nord—ou e s t de l a provinc e , l a s e igneu r i e lorra i ne de B itch e ne
d e sc enda i t guère du versan t lorra i n j u squ

’ à la plainè e t r egarda i t
b i en p lu tô t ver s l e Westr ich que vers l

’

Alsace ; c ep endant , au
moyen âge , c e terr i toi re a souven t é té con s idéré comme fa i sant

part i e d e l
’

Alsace in tér i eure
,
dan s le S ens l e p l u s compréhen s i f de

ce mot , et , au po i nt de vue h i s tor iqu e , i l est c er ta in que l e réc i t des
fa i t s e t ge st e s des dynas te s de B itch e s

’

entrem ê le autan t a l ’b i s
to ire de la s e igneu r i e d e L ich tenberg ou de l ’ évêché d e Strasbourg,

qu a c el l e des comte s de Saarwerden et des D eux-Pont s . Néan

1 . S oultzbach e t T hanvi lle. le prem ier a l ’entrée de la vallé e de M unster.
le second à cell e d u va l d e V il le . I l existe sur ce d ernier une bonne mono
graphie de M . M au rice d e Castex . (H istoi re d e la seigneur i e lor r a ine d e

Ta nc i l ler - cn—A lsa ee, Paris , 1566 , ln

2 . Voy . pour les d é ta i ls. u ne Noti ce his tor ique sur S a int-Hippolyte

réd igée par un anonvme en 1759 e t insé ré e dans la Revue d
’

A lsa ce , 1880,
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mo i n s , comme i l e s t c er ta in qu
’au XVI I e S i èc l e , on n

’

englobait pas

l e comté de B itch e dan s l ’Alsace propr emen t d i t e , qu
’ i l a au s s i peu

fa i t par t i e de l a provinc e d
'
Alsace ,

aprè s 1680, qu
’aprè s la Révo lu

t ion , du dépar tement du Bas —Rhin , nou s ne nou s y arrê teron s pas
i c i . Mai s une autre pos s e s s ion vo i s i n e des duc s de Lorra ine é ta i t
in contestab l emen t al sac i enn e ; c

’

é ta i t , au sud -est du comté de Bi tche
,

l a s e igneur i e de Rei ch shoffen . L ’

évêque de Strasbourg,
J ean d e

Mander sche id ,
s ’é ta i t emparé de c e tte t erre en 1 570,

à la mor t du
d erni er des comte s de B itch e

, qu i l a t ena i en t en fief des Lorrain s .

Se s succ e s s eur s sur l e s i ège ép i s copal la gard èrent ju squ
’à ce que

Franço i s -Egon de F urstemberg la rend i t au d uc Charles IV , qu i en
fi t don,

en même temp s que de Bitch e , au pr inc e de Vaud emont , son
fi l s nature l . A la mor t de c e lu i - c i

,
e l l e fi t r e tour au duché dont el l e

redevin t part i e intégrante j usqu
’

en 176 1 ; à c et te date , M . J ean de D ie
tr i ch s ’ en rend i t acqu éreur pour y établir l e s grand s é tab l i s s ement s
métallu rgiqhes qu i sub s i s t ent encore aujourd

’hu i .

5 8 . LA R ÉPU BL IQUE D E MU LHOU SE

Une s éri e d evénements
,
souvent d e pe ti te importance en eux

même s
,
ont amené l a sépara tion de Mulhou s e du re s te de l ’Alsace

p endant l a maj eure part i e d u XVI e , tou t l e XV I I 9 et pr e squ e tou t l e
KvI I I e s i è c l e . Au po i nt de vue s tr i c temen t ch rono logique , nou s

pourr ions donc nou s d i spens er de parl e r d e c e tt e p e ti te c i té , b i e n

qu
’ e l l e a i t exerc é une c er ta in e i nfluenc e su r s e s vo i s in s

,
au po i n t

de vue é conomique , e t qu
’ e l l e a i t fréquemment s ervi d

’

intermé

d iaire en tre lesvi l le s p ro te s tante s d
’

Alsace e t l e s c anton s ré formé s
de l a Su i s s e . Mai s i l nou s s emb l era i t la i s s er une vér i tab l e l acun e
dan s no tre travai l

,
s i nou s ne consacr ions au mo i n s quelqu e s l igne s

à l a mé tropol e ac tuel l e de l
’ i ndus tr i e a l sac i enne

, qu i , pour êt re
offic i e l l ement l ’alliée des E idgenossen, n

’ en re s ta i t pas mo i n s en
contac t imméd i at e t con stant avec s e s compatr io te s d u re s t e d e
l
’

Alsace .

Mulhou s e a vécu p endant des s i èc l e s de l a v i e commune d e l a

provinc e ; e l l e a fai t part i e , p endant un temp s , de l a l igue de l a
D écapole . Menacé e d ’ une façon pas sagère et bruta l e par la pu i s
sanc e de Charl e s l e T éméra ire , d

’ une façon mo i n s v iol ente
,
mai s

p lu s dangereu se p eut—ê tre , par les appé t it s cro i s s ant s de l a ma i son
d

’

Autr iche , l a p et i te v i l l e impér ia l e c he rcha un abr i sû r contre l e s
convo i t i s e s de Maximi l i en I ‘? r dans l ’a l l i anc e p erpé tue l l e des tre i z e
canton s h elvé tique s Son pas sage a l a Ré forme , en lu i att i
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rant l - i nimit ié croi s sant e des arch iduc s et c e l l e même des vi eux can
ton s cathol iqu e s , r e s s erra d ’ au tant p lu s l e s l i en s part i cu l i er s qu i
l a rattachai ent aux v illes d e Bâle , d e Zur i ch et de Berne , e t l

’

onp eu t
d ire que d epu i s l a s econde mo i t ié du XV I ° s i è c l e son h i s toire
extér i eure e t même intéri eu re appart i en t à l

’h i s to ir e de l a S u i s s e
p l u tô t qu a c e l l e de l

’

Alsace . La prote c t ion des c antons e t c e l l e d e
l eur patron trad i t ionnel , l e roi de Fran c e

,
l
’

empêchèrent de trop
souffr ir p endant l e s longue s guerre s qu i s e d érou lèrent autour de
s e s murs san s j amai s l e s menacer sér i eu sement . Le s trai té s de
Westphal i e reconnurent sol enne l l ement son appartenanc e à la Con
fédérat ion he lvé t ique‘et , même au t emp s des Chambre s de réun ion

,

i l n e s emb l e pas que Lou i s X IV ai t songé à l
’

annexer . I l e s t vra i que
pare i l ac te aura i t é té maladro i t au tant que coupable , pu isque l e béné
fice matér i e l en aura i t é té pre squ e nu l , tou t en amenant c er ta ine
ment l a rup ture d e l

’al l i anc e sé cula ire avec l e s Su i s s e s . O r , c eux -c i
couvra i ent par l eur n eu tral i té ami e l

’un des c ô té s l e s 'p l u s vulné

rables du t err i to ire frança i s , et s i les arm ée s de la coa l i t ion euro

p éenne avai ent pu p éné tr er p lu s tard par l e t err i to i re des canton s
en Bourgogne e t en Fran ch e—Comté , l a s i tuat ion d u royaume aura i t
é té gravement compromi s e .

Le terr i to ire de Mulhou se ne comprenai t , outre la vi l l e e l l e -même ,
que les d eux v i l lage s de Modenh e im et d

’

I llzach. D éfendu e par un
tr ip l e fos sé qu

’

alimentaient l e s eaux de I ’ l ll , mai s san s r empar t s
b i e n formidab l e s

,
l a c i té é ta i t indu str i eu s e e t commerçante san s

ê tre for t é tendue . C ’ e s t une jol i e p et i t e p l ac e , où l
’

on ne

remarque r i en de b i en con s idérab l e é cr i t l ’ un de c eux qu i l a v i s i
tèrent dan s l a s econd e mo i t ié du XV I I ° s i èc l e . Entourée d e j ard in s
où i l y a des pavi l lon s e t des mai sonnette s bât i e s à l a légère , for t
agréab l e s dan s l a b e l l e sa i son ! e l l e pré s entai t un a spec t p l u s p it
toresque probab l emen t que de nos jour s ave c sa forê t de ch eminée s

gigante squ e s et le bru i t d e ses i mmen se s u s in es . Sa bourgeoi s i e
s ’oc cupa i t surtou t d

’

expéd ier à Bâle l e s vi n s et l e s c éréal e s de l a
Hau te -Al sac e ; e l l e n

’

é ta i t pas nombreu s e d
’ a i l l e u rs , e t n e dépas sa i t

pas qu elque s m i l l i ers d
’ âmes

,
même en y ajoutant l e s manant s ,

1 . U ne seule trace des anciennes relations de M ulhouse avec la D é capole
pers ista jusqu

‘au X vl l l ° siècle ; c ’ é ta it une cotisation annuellement versée à
la recette d e la pré fecture d e Haguenau . E l le paye encore annuel lemen t
le d roi t de i l est d e 200 l ivres . Les M ulhousiens ont souvent
sol l ic ité , ma is en va in, la d é charge de cette redevance annuelle qu ’ i l s
aura ient volontiers payé e fort cher. M émoire concernant les Ober land

vogt, etc . (Bibl iothèque mun icipale d e S trasbourg. )
2 . M émoires d e deux voyages en A lsa ce, p . 72—73.
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CHAP ITRE HU IT IÈ ME

La Nob lesse immédiate d
'
Emp ire

Le s S i ec l e s du moyen âge n
’

on t pas vu é c lore san s dou te plus de
fami l l e s nob i l i a ire s su r l e sol d e l ’Alsace que dan s d

’ au tre s parage s
de l a ch ré t i en té ‘. Mai s, tand i s que dan s d

’autre s pays e t même en
mainte contrée de l ’Allemagne e l l e —même , l e pouvo ir terr i tor i a l des
ro i s

, des é l ec teurs , des d uc s , d e c er ta in s comte s p l u s pu i s sant s ,
réu s s i s sa i t à fa ire d i sparaî tre , d an s le cour s des temp s , l

’ autonomie
de l a nob l e s s e i nfér i eure , c e l l e d es contré e s rh énane s éc happa , d an s
un e c er ta in e mesure

,
à une de s t inée s emb lab l e . I l n e s e trouva pas

dan s c ett e région sud - ouest du Saint -Emp ire romain
,
dan s c et

anc i en duché d ’

Allémanie s u rtout
,
de bonne heure s i morc e lé , d

’

au

tor ité
,
ec c lé s i a s t ique ou l aïqu e , a s s ez sol id emen t const i tu ée pou r

balayer tou s les pe t i t s dyna s te s ou pour l eu r impo s er une souve
raine té p l u s e ffec t ive que l a s uz era in eté pre sque i l lu soi re de I ÎEm

pereur . N i le s anc i en s, ni l e s nouveaux landgrave s d
’

Alsace
,
n i les

arch iduc s d ’

Au triche ,
n i l e s é l e c teur s palat i n s , n i le s évêqu e s de

Stra sbourg ne furen t j amai s a s s e z for t s pour mener à bonne fin

parei l l e entrepr i s e , qu
’ i l s aura i ent b i en vou lu tenter comme d ’ au tre s

pr in c e s , l eur s col l ègu e s .

Sans doute i l y eu t un grand nombre de s e igneur s a l sac i en s ,
su rtou t dan s la Haute - Al sac e

, qu i se reconnuren t va s saux des

Habsbourgs ; un c er ta i n nombre au s s i , dan s la par ti e s epten tr ional e
de l a Ba s s e—Al sac e

,
s e d éc id èren t à prê ter hommage aux VVittels

bach ; d
’ au tre s enfin , p l u s au c entre du pays , repr irent l eurs fi e fs

des mains des d é tenteu rs du s i ège ép i s copal de Stra sbourg. Mai s
i l re s ta toujour s un conti ngent notab l e d e fami l l e s qu i s e re fu sèrent
à reconnaî tre d ’ aut re su z era i ne té que celle du ch e f même de l ’Em

p i re , et qu i réu s s i ren t à mainten ir l eu r p ré tention à l
’ encontre de

l eu rs vo i s i ns p l u s t i tré s e t p l u s pu i s sant s . C e sont e l l e s qu i const i

1 . A peine a i—j e besoin de d i re que l
’

a ffi rmation de La Grange (M émoir e.

fo l . 262 ) qu ‘i l y ava i t au trefois 700 fami l les nob les dans la seule Basse
A lsace repose é vid emment su r unmalentendu . On lui aura raconté que suc

cessivement , au cou rs d es siècles , i l se rencontre trace d ’

un pare i l nombre
de fami l les, ce qu i a la rigueur est possi b le , et il aura mal compris .
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tuèrerit p lu s tard c e qu
’

on app e la la Nob l e s se imm éd i at e (D ie unmit

le ba re R eichsr i tterscha ft)
Le s noms de l a nob l e s s e a l sac i enne ont b eau coup var i e à traver s

les s i è c l e s , c e qu i r evi ent à d ire que l e p er sonne l en a é té fré

quemment renouvelé , e t c e la so i t par l
’e ffe t des p e ti te s guerre s

féodal e s , i nc e s sante s au moyen âge ,
et

, p l u s tard , par su i te de
l
’

ardeur guerr i ère qu i l u i fa i sa i t rechercher l e s ervi c e é tranger ,

soi t au s s i en vertu de l a loi fatal e qu i d éc ime l e s couch e s domi
nante s de tou te soc i é té pol i t ique , i nfiniment p lu s vi t e que l e s couche s
intimes . Onpeu t affi rmer que ,

sau f de rare s exc ep t ion s , tro i s s i è c l e s
ont suffi d ’

ord i na i re pour fa i re d i sparaî tre l e s fami l l e s qu i jouèren t
un rô l e p lu s ou mo i n s marquant dans l

’hi s to i re local e . Plu s rap id e
encore que l a ru ine d es ch âteaux dre s sé s par c enta ine s sur l e s con
treforts des Vosge s ou à l

’ entré e de l eurs val lon s ’
,
a é té c e l l e de s

1 . Nous transcrivons ici , en le résumant, un passage du M émoire sur

l
'
A lsa ce de 1702, qu i donne un certa in nombre d e renseignements, techniques
pour ains i d ire , su r la nature d es tenures d e la noblesse alsacienne ; i l ne sera
pas inuti le, j e pense , d e les mettre a la d isposition du lecteur . A vant les
arrêts de réun ion de 1680, on fai sait une d i ffé rence entre la noblesse imme
d ia te , qu i é ta it c ell e qu i possédait des fiefs dont elle ava i t é té invest ie par
l ’empereur comme chef de l ’Empire tand is que la noblesse méd ia te é tait
cel le qu i ne posséd ait que des arrière-fiefs, d ont el le estoit investie par des
seigneurs particu l iers O r, il est à remarquer , à propos d e ces fiefs, qu ’i l y a

une grand e d iffé rence entre les biens nobles et ceux qu i ne le sont pas . Les

biens qu i ne sont pas nob les s ’appel len t a llod ia uæ ; i ls se transportent par
succession des parents aux enfants, sans d i stinction d e sexe , et sont sus
ceptibles des d ispositions testamentaires autorisé es par le d roi t romain ; les
fief s au con traire se gouvernent d

’

après les cond i tions attaché es aux investi
tures donné es . Ces fiefs ou b iens sont donné s par un prince ou par un sei

gueur, ou bien encore olÏerts, comme anciens allod iaux, en abla tion, au

prince ou seigneur pou r en obtenir une protection p lus particu l ière . Le ser

v ice personnel d û en exclu t les fi l les et les ecclé siastiques . On ne peut les
al ié ner ni hypothéquer sans le consentement d u seigneur féoda l . Le d roi t

de donner ces fiefs , lorsqu
‘

i ls viennent à vaquer, est un des plus beaux que
le Roy ai t en A lsace . S a M aj esté pourra i t d ans ce cas, si el le voula it , les
réuni r à. son doma ine ma is c ela ne s’est point pratiqué jusqu ’à présen t
e t cela n ’est point en usage dans l

’

Empi re . (F ol . 203 21h) .
2 . O n peu t en compter au moins trois cents pour l ’A lsace (voy . S choepfl in

Ravenez , V , p . 327 i ls ont sub i des d estiné es très d iverses . U n assez
grand nombre. occupé s pa r des cheval iers pi llard s, ou par de simples bri
gauds qu i s’en é taient emparé s, ont é té d é tru its dès le X lV‘

et le X V ° si ècle
par les grand s se igneurs ou par les vi ll es (S trasbourg, Colmar. Beau
coup d ’au tres ont é té incend iés par les paysans en 1525 , ou volontairement
abandonnés au X VI ° siècl e par leurs proprié taires qu i , trouvant la v ie d ans
les forêts e t les montagnes trop pén ible , trop monotone et trop peu lucrative .
se construisi rent de nouveaux châteaux d ans la p la ine , et d é la issèrent leurs
anc iennes d emeu res a que lque gard e ou ferm ier, c‘est—à—d ire à. la ru ine . U n

certain nombre cependan t. transformé s , p lus ou moins ta rd , en forteresses
mod ernes , subsistèrent . encore un temps ; tels le Hohkoenigsbourg. \Vil

denstein, H errenste in ,
‘

D abo, F leckenstein la Petite -P ierre . Lichtenberg, etc . ;
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La Nob lesse imm éd iate d
’

Empire

Les 5 1ecles du moyen âge n
’

ont pas vu é c lore san s dou te p lu s de
fami l l e s nob i l i a ire s su r l e sol de l’Alsace que d ans d

’autre s parage s
d e l a ch ré t i en té '. Mai s , tand i s que dan s d

’autre s pays e t même en
mainte contré e de l ’Allemagne e l l e -même , le pouvo ir terr i tor i a l des
ro i s , des é l e c teurs , des d uc s , de c er ta ins comte s p l u s pu i s sant s ,
réu s s i s sa i t à fa ire d i spara î tre , d an s l e cour s des temp s , l

’autonomie
de l a nob l e s s e in féri eure , c e l l e des contré e s rhénane s échappa , d an s
une c er ta in e mesure

,
à une d e st iné e s emb l ab l e . I l n e s e trouva pas

dan s c e tte région sud -oues t du Saint -Emp ire romain
,
dan s ‘ c e t

anc i en duché d ’

Allémanie sur tou t
,
de bonne h eure s i morc e lé , d

’

au

tor ité
,
ec c lé s i a s tiqu e ou laïque , as s ez so l idemen t const i tuée pou r

balayer tou s les pet i t s dyna s te s ou pour l eu r impos er une souve
ra in eté p l u s effec t ive que l a suz era in eté pre sque i l lu soi re de l

'

Em

pereur . Ni l e s anc i en s
,
ni l e s nouveaux landgrave s d

’

Alsace ,
ni les

arch iduc s d ’

Au triche ,
n i l e s é l e c teur s p alati n s , n i le s évêqu e s de

Stra sbourg ne furent j amai s a s s ez for t s pour mener à bonne fin

p are i l l e entrepri s e , qu
’ i l s aura i ent b i en vou lu tenter comme d ’au tre s

pr i nc e s , l eur s co l l ègue s .

San s dou te i l y eu t un grand nombre de s e igneur s al sac i en s ,
su rtou t dan s la Haute— Al sac e

, qu i s e re connurent vas saux des

Habsbourgs ; un c er ta in nomb re au s s i , dan s la par t i e s epten tr ional e
de la Ba s s e —Al sac e , s e déc id èren t à prê ter hommage aux VVi ttels
bach ; d

’autre s enfin , p l u s au c entre d u pays , repr iren t l eurs fi e fs
des main s des déten teu rs du s i ège ép i s copa l d e Stra sbourg . Mai s
i l re s ta toujours un conti ngen t notab l e de fami l l e s qu i s e re fu sèren t
à re connaî tre d ’ au tre su z era i ne té que c e l l e du che f même de l

’

Em

p i re , e t qu i réu s s i rent à ma inten ir l eu r pré t ention à l
’ encontre de

l eurs vo i s i n s pl u s ti tré s e t p lu s pu i s sant s . C e sont e l l e s qu i cons ti

1 . A peine a i—j e besoin de di re que l
‘affi rmation de La Grange (M émoir e.

fol . 262 ) qu‘i l y ava it au trefois 700 fami l les nob les dans la seul e Basse
A lsace repose é vid emment su r unmalentendu . On lui aura raconté que suc

cessivement , au cou rs d es siècles , i l se rencontre trace d ’

un pare i l nombre
d e fami l les, ce qu i a la rigueur est possi b le , et il aura mal compris .
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fami l l e s e l l e s-mêmes qu i l e s ont bâti s . Une ou d eux à pe i ne s e

perpé tuent j usqu
’

à nos jours
, pouvan t j u st ifier de s ix à s ep t s i è c l e s

d
’exi s tenc e , e t la p lupar t même d es noms que nou s rencontrons au
d ébut du XVI I e s i è c l e n e comp ten t p l u s de repré s entant s parmi nou s .
C ’e s t de c e tte p et i te nob l e s s e , en maj eu re part i e non t i trée j u s

qu
’au XVI I I e s i è c l e

, que nou s avon s à d ire en core qu elqu e s mot s ,
aprè s avo ir énuméré dan s l e s chap i tre s précéd ent s toute s les s e i

gneur ies p lu s con s idérab l e s d e l
’

Alsace . E l l e ne j ou issait pas , gêné
ralement

,
d e t err i to ire s que lque peu é tendu s e t beau coup de fami l l e s

n e po s séda i ent qu
’un s eu l v i l lage , d

’autre s d eux ou troi s
,
un trè s

p et i t nombre s eu l ement , davantage . La Grange é cr iva i t d
’e l l e en

1697 I l y a parmi l e s genti l shomme s de l a provinc e que lqu e s
fam i l l e s r i c h e s

,
l a p l upar t jou i s s en t d

’une ai sanc e méd iocre
,
l e re s t e

e s t for t pauvre , c e qu i vi ent de c e qu
’ i l s n e s e m é sa l l i en t pas … et

qu
’ i l s s e mar i e nt ave c des fi l l e s de qual i té , qui n

’

ont aucun b i en ou

qu i ne l eur appor tent en dot que 3 ou 400 l ivre s au p l u s ; au s s i

p eut -on d i re que c
’ e s t la p lus pauvre nob l e s s e du royaume ‘. Mai s

i l s é ta i en t fier s de l eur i ndép endanc e et ve i l la i ent ave c un so i n par t i
en l i er a l a pureté de l e ur rac e . Le M émoire de 1702 exp l iqu e c e l l e
c i en donnan t l e s rai son s à La nob l e s s e d ’

Alsace
, d it- i l ,

e s t non s eu lement i l lu s tre par son mai s e l l e a l ’avan
tage de prouver c ette p ureté ave c une c ert i tud e e t une fac i l i té part i
culière . I l e s t fac i l e d ’ exp l iquer d

’

où e l l e t ire c et avantage ; c
’e s t

par l
’ entré e dan s p l u s i eur s chap i tre s de chano in e s e t de chano i

n e s s e s
,
abbaye s d ’homme s ou de fi l l e s

,

“

Où l
’

on n ’ e st admi s qu
’en

fa i sant des p reuve s de nob l e s s e p lu s ou mo i n s 11 ne s e

pas se pas c i nquante an s san s que que lqu
’un de chaque fami l l e n e

so i t re çu dan s l e s un s ou l e s autre s de c e s chap i tre s ou abbaye s ; à
chaque réc ep t ion l

’

on dre s s e des proc è s—verbaux exact s de l a repré
sentation des t i tre s , dont on garde dan s l e s arch ive s , des cop i e s e n

mais la p lupart de ceux—là aussi ne ré sistèrent pas aux guerres d e Lou is X I I I
et de Lou is X IV . D epu is lors , leur sort à. tous a é té d e servir d e carri ères
de pierre de tai l le aux local ité s les p lus proches . et au jourd

’

hu i encore , au
d éc l in du X IX° siècle . malgré les efforts d es S oc ié tés archéologiques et du
gouvernement , nous voy ons ces témoins d u passé s

’

é crouler lentement sous
les intempé ries des sa isons , sous les pied s des v is iteurs , et d isparaître si com
p lètement. que l

’

on peut d ire pour beaucoup d
’entre eux d é j à E tiam

par ler a r u lna e .

1 . C
’est

, en partie d u moins, cette honorabl e pauvreté qu i la poussait vers
le mé tier des armes , soit au service d e l ’Empire , soit plus tard a celui de la
F rance , où elle a appris l‘art mi l itaire avan t qu

’el le ait eu l ‘honneur d ’

être
sous l ’heureuse domination de cette couronne La Grange , M émoire,
fol . 262 .
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Commun ément un s imp l e gent i lhomme , en un mo i s d e
t emp s , fera p lu s fac i l em en t une product ion de quatre ou c inq c en ts
année s en Alsac e qu

’ un gent i lhomme d
’ un e autre provinc e du

royaume ne l e fe ra i t de 150 an s
Dans l e s c erc l e s de Souabe

,
de F ranconie e t du Bas -Rhin

,
l a

nob l e s s e imméd i at e avai t formé d epu i s longtemp s d es con fédérat ions

qu i lu i p ermettai ent de se prê ter un appu i r éc iproqu e e t pos séda i t
dès le commencem ent du XVI e s i èc l e une organisat ionp oli tique ,

reconnue par l e ch e f de l
’

É tat . En Alsac e , i l n
’ en é ta i t pas de même .

La nob l e s s e imméd i ate y formai t b i en un group e compac t , en c e
s en s qu

’ e l l e
,
soutenai t volonti ers l e s pré t ent ion s ind iv iduel l e s de s e s

membre s
,
r evend iqua i t un e p lac e a par t aux a s s emb l é e s des E tat s

p rovinc i aux , y d i sputa i t l a p ré séanc e aux vi l l e s de l a D écapole , etc .

E l le jou i s sa i t au s s i d e c erta in s p r i vi l ège s , qu i n
’

é ta i en t pas a dé

da igner . Ains i Char l e s —Quint
, par un d ip lôme du 8 oc tobre 1550

,

lu i ava i t ac cordé l a franch i s e de c erta in s impôt s , et l ’ emp ereur
Math ia s y avai t ajouté

,
l e 10 févr i er 1014

,
l e dro i t de ne pouvo ir ê tre

tradu i t d evan t l a ju st ic e d ’auc un au tre É ta t de l
’
Emp ire . Mai s

,

malgré c e s conce s s ions grac i eu s e s , aucun souvera i n du Sa in t -Em

p ire n
’ava i t j amai s vou l u reconna i tre offic i e l l emen t la qual i té d

’

É tats

imméd i at s aux t erre s de la nob l e s s e a l sac i enne
,
soi t qu

’ e l l e n e l eur
parût pas as s ez nomb reu se pour former un corp s con st i tu é comme
ce l l e des troi s c erc l e s c i té s p lu s haut , so i t p l u tô t que l e s pr i nc e s de
la mai son d ’

Au triche ,
l andgrave s d

’

Alsace
,
d é tenteurs d e l a p ré fec

ture de Haguenau , parfo i s évêque s de Stra sbourg,
n e se souc ias s en t

po int de con férer des immuni té s nouve l le s à ce s p eti t s p ropr i é ta i re s
terr i en s qu 113 ne dé s e spéra i t pas d

’absorb e r t ô t ou tard . C ette
mani ère de voir ne changea que quand i l l eur fallu t

'

abandonner à la
Franc e l eu rs dro i t s sur l

’

A lsace . Pou r l a p remi ère foi s ils i ntro
du isirent dan s un document valab l e en d ro i t pub l i c la dénominat ion
de nob l e s s e imméd i at e de l a Bas s e -Alsac e , so i t pou r donner à la
nob l e s s e al sac i enne une preuve d

’aff ec t ion
, qu i n e pouvai t p lu s com

promettre l eur s propre s intérê t s , so i t pour entraver par là l
’ ac t ion

future du gouvernement frança i s , comme p lu s tard on l ’ a c ru et d it

dan s le monde offic iel ’ .

1 . Cela est absolument exact ; le prem ier R ohan qu i fut évêque de S tras
bourg après Gu i llaume d e F urstemberg, ne put fournir ses p r ea ces d e

nob lesse
,
selon la rigueur des règlements env igueur , quand i l s’agi t d e le fa ire

entrer au Grand -Chapitre , et ce fut par une vé ri table fraud e , d é j à signalé e
par S aint-S imon , qu ’

on lu i en ouvrit l ’accès. Nous l ’avons constaté au trefois ,

en vé rifiant pour M . de Boislisle les originaux d éposés aux archives de la
Basse—A lsace .
2 . Non sans dessein de la part des plénipotentia ires d e l ’Empereur , d i t

R . R E U SS
,
A lsa ce .
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Quoiqu
’ i l en soi t

,
l a nob l e s s e de l a Bas s e-Alsac e s ’

empressa de

profi ter d es bonne s d i spo s i t ions d e Ferd inand I I I e t de l
’

é tat d e
d ésordre où l a Fronde avai t j e té l a Franc e et s

’

efi
’

orça d e t i rer des
conséquenc e s p rat iqu e s de c ette r econna i s sanc e théor ique de s e s
dro i t s . E l l e s ’

ad ressa à ses co l l ègue s d
’

outre -Rhin
, qu i convoquèrent

une as s emb lée général e de l a nob l e s s e des c erc l e s à Mergenthe im ,

et dan s c ette réun ion l e s quatre dé légu é s a l sac i en s ob t inrent
,
le

28 j u in 165 1
,
l a s ignature d

’

un pac te qui reconnai s sai t sol enne l
l ement l eur s commettant s comme affi l i é s à la nob l e s s e imméd i at e de
Souab e

, d e F ranconie et du Bas -Rhin . Au moi s de novembre
su ivan t

,
l e s membresde l a nob l e s s e d e la Ba s s e—Alsac e se réun irent ,

’

dre s s èrent une matr i c u l e , arrê tèrent des s tatu t s e t nommèrent un
D irec toire

, pare i l à c e lu i d es autre s corp s de l a nob l e s s e immé
d i at e . Soumi s à l ’ approbation d e l ’ emp ereur , c e s s tatu ts , daté s
du 6 novembre 165 1 , furen t confirmé s par lu i l e 10j u in c e

qu i valu t l
’anné e su ivante à Sa Maj e s té cé sar i enne un don gratu i t de

flor ims
Dan s l e s v ingt anné es qui su iviren t , le gouvernement frança i s ,

fid è le à l a prudente l igne de condu i t e trac ée par
‘ Mazar i n

,
n e s emb l a

pas s
’ i nqu ié t er autremen t de vo ir ces p et i t s propr ié ta ir e s t err i en s

s e gérer en quas i - souvera in s ° , entretenir un chargé d
’ affaire s à

un rapport adressé au régent Phil ippe d ’

Orléans sur les d emandes formulées
par la nob l esse de la Haute—A lsace , et qu i se trouve à la Bibliothèque muni
c ipale de S trasbourg. (M anuscrits , n °
1 . Ces statuts furent pub l ié s en 1653 sous le titre : D ess Heyl igen Roe

m ischen Reic lzs F rey o/mm i ttelba rer R itterscha/ t im U ndern E lsa ss a de

l iche R i tterordnung (in et ré imprimés plus tard ,
avec une traduction

française S ta tuts et p r ivi lèges d e la Noblesse de la Ba sse-A lsa ce, avec
quelques mod ifications, en 1713 (in— foli o) .
2 . Les rapports et les procès —verbaux sur l ’organ isation du D irectoire et
une foule d e pièces relatives à l

’

histoire de la nob lesse de la Basse -A lsace ,
d e 1636 à 1680, se trouven t aux A rchives de la Basse -A lsace , E . 664-667 et

1293. Voy . aussi le M émoire d e l ’avocat géné ral Loyson dans la Revue

d
’

A lsa ce, 1887 , p . 162-163.

3. Les noms énumé ré s à la matricule d e 1653 sont tous reprodu its d ans
la Top ographie d

’

I chtershe im (I , p . 91 mais i l s
’

y trouve une sé rie d e
fam illes sans aucune importance au point d e vue ter r i tor ia l , pu isqu‘elles ne
possèd en t ni bou rgs, ni v il lages, mais seulement des hôte ls d ans les v i l les.

Quant aux fam i l les nobles inscrites à la nouvel le matricu le , d ressé e en 1676 ,

en voic i la l iste d ‘après un manuscri t : N ied erelsa ess ische M a tr ica l , sowohl

d er p erso/m en a lss d er doer;ÿ
°

er , etc de la Bib l iothèque mun ic ipa l e de
S trasbourg (n° 150) A nd lau , Berckheim , Bernhold , Berstett , Bietw he im ,

Bock d e Blaeshe im , Boeck l in d e Boecklinsau , Boed igheim ,
Botzhe im, Buch,

D e ttl ingen , F lachslanden,Ga i l , Gayl ingd A l tenhe im , Grempp d e F reudenstein ,
H añner d e \Vasselnheim , Ha ind el , Holtzappfel de Berxhe im ,

Hornbourg,

Hu il e], I chtratzheim , l oham de l\l undolsheim , Ii ageneck , K ippenheim ,

Kirchhe im , Kloeckler, Landsperg, M ueg d e Bofitzheim, M ullenheim ,
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abbé s
,
d é t enteur s de fi efs

,
et l e s d épu té s des comtes d e Bir ckenfeld ,

de Hanau - L i chtenberg e t de Linange‘. C eux qu i avai en t cru échap
p er à l

’

ob l igat ion du s erment , en manquant au r end ez -vou s
,
furent

forcé s peu ap rè s d e comparaître d evan t La Grange ou Montc lar et de
s ’ exécuter d e même , à p e ine de forfa i ture de l eur s b i en s .

Peu de jour s auparavant d
’a i l l eurs

,
on ava i t ré comp en sé d

’avanc e
c e t ac t e d ’

ob éissance, sur l eque l on comp ta i t , en fa i san t s igner à
Lou i s X IV des l e ttre s patente s autor i s ant l e corp s d e Nob l e s s e de
l a Bas s e—Alsac e à juger souvera inement et en d ern i er re s sor t , pour
tou te s l e s affa ire s ne dépa s sant pas 2 50 l ivre s . C e n ’ e st que pour
des somme s p l u s é l evée s qu

’ i l é ta i t loi s ib l e d ’

en app e l er au Con se i l
Souverai n de B r i sach On l ivra i t a in s i provi soirement et dan s une
c er ta ine mesure l e s pay san s à l eur s s e igneur s ou aux ba i l l i s s e i

gneur iaux , dan s l e s mul tip l e s p et i te s quere l l e s d
’ i n térê t en tre

maî tre s e t suj e t s ; mai s c
’

é ta i t la chos e s econda ire
,
en compara i son

du grand ré su l tat pol i t iqu e acqu i s par l a soumi s s ion de tou te la
nob l e s se a l sac i enne .

Quand Stra sbourg eu t à son tour re connu la souvera ineté du roi
,

l e gouvern ement ne tarda pas à dé l ivrer l e D irec to ire des inconvé
nients et des ennu i s multip l e s que lu i c au sa i t l

’

ob l igat ion de s iéger
au château d e Ni ed erna i

,
e t par de nouve l le s l e ttre s patente s du

7 ju i l le t 1682 ,
i l l e tran s féra d e reche f à Stra sbourg,

toujour s en

i nvoquan t la p lu s grand e commod i té d u pub l i c qu
’

on n ’ avai t
guère consu l té dans tout e c et te affai re A p ar t ir de c e moment

,
le

D i rec toi re de l a Nob l e s s e imméd ia t e d e l a Ba s s e -Al sac e t in t s e s
a s s i s e s régu l i ère s dan s l a cap i ta l e de l a p rov inc e , e t l a pré s enc e ,
b eaucoup p lu s fréquen te , de ses membre s contr ibua à crée r dans le
Strasbou rg du XVI I I e s i èc l e c e tte soc ié té i nd igène , é légante e t pol i e ,
qu i , frayant vo lont i er s avec l e s hau ts fonc tionna ire s c iv i l s et mi l i ta ires
de l ’ admin i s trat ion royal e , lu i donne un cach et s i d i fféren t de la

phys ionomie que lque p eu pur i ta in e de l
’anc i enne Répub l ique . L

’

é lé

sen aussi en a parlé dans son M émor ia l (p . c ‘est à propos d es agisse
ments de M . d e Wangen qu ’ i l a é cri t ces mots mé lancol iques S ie i ta r ad

a stra a u t oer i us d e l i ber ta te in servi tu tem .

1 . O utre les noms d é j à c i té s dans la matricule de 1676 . nous rencontrons
d ans la l iste d es assermenté s de 1631 un certa in nomb re d e noms nouveaux
D ormentz , D urckheim ,

E utzberg, F leckenstein, Lutzelbou rg, R oeder de

D ierspou rg, R othenbourg, S chenk d e S chm ied tberg, S chauenbourg, S iekin

gen, U lm , Vi tz thum b , Z int de K intz ingeu ; c ’é ta ient ou des dynastes d
’

un

rangp lus é levé , comme les F leckenste iu , ou des se igneurs d ’

outre—R hin, pos

sessionné s en A lsace , ou des membres nouvellement adm is par le D irec toire
d e la nob lesse .
2 . O rdonna nces d

’

A lsa ee, I , p . 101 .

3. I bid .
, p . 1 15 .



LE S TE R R ITO IRE S ALSAC IEN S 533

gan t Hôte l du D irec toire , cons tru i t a lor s sur l a p lac e Saint- É ti enne ,
e t devenu de nos jours un s imp l e café , sub s i st e comme un d erni er
souvenir de c e s t emp s pas sé s .

L e D irecto ire ou Pré s id i a l de l a Nob l e s s e é tai t d ir igé par un
d irec teur , choi s i dan s l e nombre des s ep t conse i l l er s qu i l e com

pos ent et qu i remp l i s s ent c ette fonct ion l
’un aprè s l

’autre par
seme stre . Lor sque l

’une des s ep t p lac e s de con s e i l l er vi ent à vaquer ,
on la r emp l i t par é l ec tion à l a p lural i té des vo i x de tou s l e s membre s
du corp s . C ette é l e c tion e s t en su i te confirmée par l e roi , e t lor squ e
Sa Maj e s té l ’agrée , e l l e accorde une commi s s ion au gent i lhomme
élu . I l y a de p lu s tro i s a s s e s seur s , au s s i genti l shommes , qu i

prennent séanc e au d éfau t des con se i l l er s , lor sque par ab s enc e ,
malad i e ou autre légi t ime emp êch ement , que lque s - uns d

’eux n e

peuvent pas se trouver aux I l y a outre l e s s ep t con
seillers et l es tro i s a s s e s s eur s , un synd i c , un s ecrétaire , un rec eveur
et au tre s offic i er s subal terne s
Le D irec toire connai s sai t en prem 1ere i n stanc e de toute s les
affaire s p er sonne l le s qu i concernai en t les membre s du corp s de la
nob l e s s e ; i l é ta i t sa i s i en app e l des affaire s des communauté s depen
dan t de sa j ur id i c t ion , e t qu i é ta i ent j ugé e s en première ins tanc e
par l e s bai l l i s s e igneur i aux des t erre s de l a nob l e s s e imméd i at e .

Nous avon s déj à vu que l e s jugements au c ivi l é ta i en t en d erni er res

sor t pour l e s l i tige s qu i ne d épa s sai ent pas 2 50 l ivre s . Pour l e s
conte station s d ’une importanc e supér i e ure à c e ch iffre , comme au s s i

pour l e s jugemen ts en mati ère cr imine l l e , les appe l s é tai en t por té s
au Con s ei l souverai n d ’

Alsace .

Les membre s du Corp s de l a Nob l e s s e imméd i ate n
’avai en t

pas d
’ai l l eurs uniquement d es t erre s re l evant autrefo i s d irec tement

de l
’

Empire . Ri en ne l e s empêchai t d
’ê tre, e t

, de fai t , i l s é ta i ent
fort souvent , l e s va s saux d ’autre s s e igneur s et dyna ste s , au toch
tone s ou s imp l ement possessionnés en Al sac e . Lou i s X IV fi t

pre scr ire , pour c e derni er cas , une proc édure spéc i al e . Le Roy
permet , e s t- i l d it dan s l

’arrê t du 16 mars 168 1
,
à la Nob l e s s e de l a

Bas s e -Al sac e qu i a des fi e fs en sa souvera i neté , mai s mouvans de

d i vers pr i nc e s é tranger s , d e se pourvo ir aupr è s du Conse i l souve
rain d ’

Alsace , pour ob ten ir p ermi s s ion d
’al l er prê ter foi e t hommage

1 . M émoire d e 1702 , fol . 27 . Le synd ic , j u risconsul te émérite , et qui
éta it forcément le vé ri tab le d irecteur, au moins dans les affa ires jud iciaires ,

é tait fréqu emment anoi lu i -même au cours d e sa carriè re . Le d ern ier
synd ic d e la Noblesse immé diate de la Basse—A lsace fut F rançois— Joseph
S chwend t , l ’un des d épu té s de S trasbourg aux E tats-Généraux d e 1789 , et
qui mourut consei ller a la Cour de Cassation .
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aux d i t s pr in c e s , à la charge d In sérer dan s c e s ac te s l a c lau s e e s s en
t i e l l e sau f la fidé l i té qu

’ i l s doi vent
,
à Sa Maj e sté . l eur souverain

pr i nc e et s e igneur Le Roy ne sou ffr i ra pas que d
’au tre s que s e s

suj et s so i en t inve s t i s d e c e s fi e fs
I l s era i t trop long, et surtout parfai tement inu t i l e , d énumérer i c i ,
soi t les quatre -v ingt -fieux local i té s qu i figu ren t comme terre s d e la
nob l e s s e imm éd i ate à l a matr i cu l e de 165 1 , so i t l e s quatre -v ingt- dix
d énombrée s dan s l ’A lsa ce i llustrée*. Aucune d ’ e l l e s n ’ e s t a s s ez con s i
dérable pour mér i t er une ment ion Sp éc ial e . Le s d eux p lu s r i ch e s en
t erre s

, parmi l e s fami l l e s nob l e s imméd i ate s , é ta i ent l e s And lau et
l e s Rath samhau s en .

—Les premi er s pos séda i ent , dan s l eur s d iver s e s
branch e s , une d i z ain e de vi l lage s , so i t en ti èremen t , soi t en part i e ,
e t d e p lu s , une par t de l a p et i te v i l l e qu i porta i t l eur nom . Le s
s econd s

,
égal ement d iv i sé s en p l u s i eur s rameaux , po s séda i en t d an s

l a s econde moi t ié du XVI I e S tee l e , j u squ
’à une vingta in e d e loc al i té s ,

d i s séminée s dan s la Bas s e e t l a Hau te -Al sace , t erre s a l lod i al e s ou

fi e fs de d i fférent s s e igneur s . En th è s e général e , e t san s entrer dan s
aucun d é ta i l , on p eut d ire qu e l e s domaine s du Corp s d e l a Nob l e s s e

é ta i en t s i tu é s dan s la p la in e de l
’

Alsace

moyenne , l imi tée ver s l e sud par l
’

E ckenbach
,
et ver s le nord par

l a forê t de Haguenau ”.

La nob l e s s e d e l a Haute —Al sac e
, p lu s nombreu s e p eut—ètre à l

’

or i

gi n e que c el l e de l a Bas s e -Al sac e ‘, e t p lu s pu i s sante , fut em

p ê chée , nou s l
’ avons vu

, par l e s c ircons tanc e s h i s tor iqu e s d
’

ar

r iver à l ’ imm éd iateté , ou p lu tô t de l a main ten ir v i s - à—vi s de l
’ i n

fl u enc e cro i s sante d e la mai son d ’

Autriche . E l l e s ’y efi
’

orça mo in s
au s s i

,
voyant des avantage s palpab l e s dan s une protec t ion p l u s effec

t ive
,
dan s les fonc t ions admin i strat ive s , dan s l e s charge s de cour

que c e l l e- c i pouvai t ac cord e r à s e s vas saux . I l ex i s ta i t néanmoin s
,

au commenc emen t du XVI I e S l € Cl€ , un e organ i sation des nob l e s de
l a Haut e - Al sac e analogu e à c e l l e de l eurs co l l ègu es au nord du

L andgr aben . A coté du Conseil d e Régenc e , les arch iduc s ava i en t

1 . Ordonnances d
’

A lsa ce, I , p . 101

2 . J . D . S choepfl in , A lsa tia i llustra ta . I I , fol . 263 su iv . Voy . aussi
La Grange , qu i énumère l’état des possessions et des fami lles en 1697 ,
M émoire, fol . 263—279 .

3 . Les cartes d e M . M aurice K irchner (E lsa ss im J ahre 16 18 , D uisburg,

1878 ) et de M . U l ric S chu lze (D i e a lten Ter r i tor ien d es E lsa ss, S trassburg,

1896 ) orien teront su ffisamment le lecteur cu rieux de se rendre compte plus
en d é ta i l d es territoires appa rtenant à la Noblesse imméd iate .

4 . C
’

é tai t d u moins l ’opinion de La G range , q u i d i t d ans son M émoire

(lol . 26 1 ) La Haute —A lsace contena it autrefois p lus d e noblesse qu
‘aucune

autre province .
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Vers l a fin du XVI I e sœcle , ce tte nob l e s s e d e l a Haute -Al sac e
comp ta i t un e quaranta in e de fami l l e s antér i eure s à l a pr i s e de pe s
s e s s ion frança i s e

,
et une trentaine d ’au tre s

, frança i s e s , su i s s e s ou
al lemand e s

,
i mmigré e s d epu i s lor s‘. La p lu s nombreu s e e t sur tou t l a

p l u s r iche , é tai t c e l l e d es Reinach , dont les d ifférente s branch e s

pos sédai ent en semb le un e trenta i ne de vi l lage s ap rè s eux ,
on p eut

c i ter en core
, parmi les fami l l e s anc i enne s

,
les Flac h s land en , les

Kempfi
’

d
’

Angreth,
les Ferrett e , l e s Zu Rhe in , les S chauenbourg, l e s

\Valdner de F reundstein,
e t parmi les nouveaux venu s , l e s B e sen

val (Bœsenvvald ) de Sol eure , les Ro s en d e Livoni e , et sur tou t l e s
Mazar i n

, qu i po s séda i ent , à eux seu l s , p lu s de terre s en Hau te
Alsac e que tou te s l e s autre s fami l l e s réun i e s ’ .

1 . La Grange en parlan t d e cent fami lles (fol . 261 ) compte séparément
les d ifférents rameaux d ’une même

_

souche .

2 . Voy . I chtersheim , Tapograp lu e, I I , p . 88—90, I OS- 106 .
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CHAP ITRE PREM IER

L a C u l tu r e d u S o l

5 1 . L
’

AGR I CULT URE

Sur un sol fer t i l e comme ce lu i de l ’Alsace , ave c une population
re lat ivement d en s e

,
méd iocrement commerçante , et moi ns encore

indu str i e l l e
,
l ’ exp lo i tat ion d e l a t erre d evai t forcément cons ti tu er

l ’oc cupat ion dominante d es hab i tant s du pays . E l l e avai t en effe t
atte int

,
au commenc ement du XVI I e s i èc l e

,
un développ emen t con

sidérable . S i p endant la guerr e de T rente An s et le s gu erre s sub
sequente s , e l l e fut soumi s e à de t err ib l e s ép reuve s , les r i ch e s s e s
natur el l e s du sol p e rmiren t toujour s aux paysan s de réparer , en un

t emp s re lat ivement court
,
les dé sastre s dont l eur s enc los , l eur s

vignob le s , l eur s verger s avai en t é té frappé s , et ve rs l a fin de c e
s i èc l e s i tourmenté

,
s i peu prop i c e aux travaux pa i s ib l e s d es

champ s , l
’agr i cu l ture a l sac i enne é ta i t p l u s fl or i s sante que j ama i s .

On p eut en juger par la longue énumérat ion de tou s les p rodu i t s
du sol natal qu

’

I chtersheim a mi s e en t ê t e de s a T ap ogr ap hie ,
e t

qu i trouvera sa p l ac e nature l l e en tê t e d e c e c hap i tre . Par tou t
le pays , d it- i l , la t erre p rodu i t du froment , d e l

’

épautre ,
du s e igl e ,

de l ’orge , de l
’avo i ne

,
du b lé de T urqu i e , du sarraz in , du fenou i l ,

du mil , du tabac , du s a fran , de l a garanc e , du col z a , d es l ent i l l e s ,
des po i s , des har i cot s , des fève s , du chanvre , du l in , des choux
des o ignon s , des nave t s , des carotte s , des pana i s‘ e t des pomme s
de t erre . Sur l e s col l in e s ar ide s , et dans les forê t s , en rencontre le

1 . J e tradu is ainsi le mot P a stena ten, mal imprimé peut—ê tre pour P a sti
naken.
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bol e t L e s arbre s fou rn i s sent des faîn e s pour fabr iquer de
l ’hu i l e , des gland s pour nourr ir l e s pores , d e b el l e s no i x e t des
no i s et te s

, des amand e s , des grie ttes*, des abr i cot s , des p ê ch e s , d es
prune s , des serb e s 3 et des c er i s e s

,
des cornou illes

,
des écherolles ,

des nèfl e s
,
d es mûre s , des figue s de j ard i n‘.

San s doute
,
i l n e faudra i t pas croire que tou s l e s terra in s de l a

val lé e rhénan e fu s s ent égal ement ap t e s à produ ire l e s c éréal e s , l e s
légume s e t le s fru i ts dont l e géograph e al sac i en dr e s s e i c i l e sub
s tantiel catalogu e . La d e scr ip t ion s

’app l iqu e avan t tout à c ette part i e
de l a p rovinc e qu i s e trouve compr i s e entre l a forê t de l a H ard t , e t
c e l l e d e Hagu enau . Plu s au nord e t p lu s au sud ,

l e s grand s bo i s
s
’

étenda ient au lo i n dan s la p l a ine , et l e long du fl euve , le sol é ta i t

p i erreux e t s tér i l e . Ces r égion s n
’

ont é té attaqu ée s par la charru e
que beaucoup p lu s tard ,

lor squ e tou s les an c i en s champ s en fr i c h e
ayant p eu à peu retrouvé d es pos s e s s eur s , l

’ emp lac ement d e cer

ta ine s forê t s
,
exp lo i tée s à outran c e

,
fut alloti pour ê tre m i s en

'

çul

tu r e , à des colon s nouveaux ) . On n ’ava i t pas en core b e soi n , au
XVI I e s i è c l e , de s

’attaqu er à d
’au s s i m éd iocre s t erra in s

,
et des

p l a in e s d epu i s longtemp s cu lt ivé e s , comme l
’

O chsenfeld
,
re sta i en t

e l l e s -même s couver te s de ronc e s e t de ta i l l i s ou s e voyai en t u ti l i sée s
s eul emen t comme p âturage s ; l

’ab s enc e de cour s d ’eau ou d
’ irr i

ga tions ar t ific i e l l e s , empêc ha i t en b i en des endro i t s l ’ exten s ion des

pra ir i e s e t l a cu l tu re d es céréa l e s .
Autant l e s donnée s abonden t sur l e tat de l ’agr i cu l ture a l sac i enne
au XVI I I e s i è c l e

,
alor s que l e s économi s tes , phys iocrate s e t au tre s ,

s ’adonnent à l ’é tud e de l a produc t ion nature l l e , autan t e l l e s sont
ra re s pour l e s i è c l e précéd ent . Tou t c e que nou s pouvon s d ire ,
c ’ e s t que l e s t erre s s emb l en t a lor s être r e s tée s en j achère une

,
un e

année sur tro i s ; en l eur impo sa i t deux année s de trava i l consécu t i f,
pu i s on l eur ac corda i t un e anné e de r epos “. L

’

alternative prat iquée

C
’est de cetteespèce de champignon sans doute que veut parl er l

’auteur
enmentionnant cl ic web-che A r tqfille oder H irschbr unst . I l y avait d ’ai l leurs
aussi de vé ritab les truffes en A lsace , car en 1673, l ’intendant

’

Poncet de la
R ivi ère envoya i t une boîte d e trif’fies a Louvois , alors à Nancy . (Gérard ,

L
’

A lsa ce et ta ble, p .

2 . Le texte al lemand d i t M a r i llen, sans doute pour A ma rel len.

S p ier l ing, les baies d e sorbier , qu ’on mangeai t , paraît - i l , en ce temps -là .

4 . I chtersheim , I , p . 3—4 .

5 . A ssurément i l y eut des concessions d e terra ins forestiers a dé fricher
avan t ce moment , et dès le X VI ‘? siècle , nous avons rencontré des suppl iques
de v i l lageois (p . ex . dans le comté de la P eti te-P ierre ) d emandant qu ’on
leur assigné t des lots de terrain dans ce but E . mais c‘é ta it
d ans d es d istric ts montagneux Où les champs naturels fa isa ien t d é faut .
6 . Ch . G rad , Aperçu s ta tistique et d escr ip tif d e l

’

A lsa ee, Revue d
’

A lsa ce,

1872 , p . 156 .
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t erre s vacante s
,
n

’

osant s ’ emp arer du b i en d ’autru i
,
i l s re s tai en t

dan s l a p l u s grande m i s ère . Les pouvo ir s pub l i c s pr iren t à cœur
c e tte s i tuat ion lamentab l e . Dès l e mo i s d e novembre 1650

,
l a Régen c e

ép i scopal e fi t impr imer à Stra sbourg e t p lacard er par tou t dan s l e s
t err e s de l ’évêch é , un avi s aux p ropr ié ta i re s , u su fru i ti er s e t crê
anc i ers hypoth éca ire s , l e s i nvitant à fa ire valo ir avant s ix mo i s l eur s
droi t s sur l e s champ s , p ré s e t vignob l e s abandonné s ; l e t erme
é coulé , c eux - c i s era i ent attribu é s ou la i s sé s à c eux qu i voudra i ent
les met tre en cu l tur e ou qu i l e s cu lt ivai ent déj à ‘. D ’ au tre par t , un e
i n s truc t ion d e l a Régen c e de B r i sach , _

adre s sée aux bai l l i s de l a
Hau t e—Alsac e , en dat e du 1 1 j anvi er 1653,

l eur ordonnai t de por t er
à la connai s sanc e de l eur s admini s tré s que tou s l e s b i en s vendu s
au temp s des guerre s , au - d e s sou s d e l eur val eur , pourrai en t ê tre
rach eté s par les vend eurs , par l eur s hér i t i er s , ou ,

à l eur dé faut
, par

un hab i tant que lconqu e , ou par l e s e igneur du l i eu , en rembour s an t
à l ’acqu éreur une fo i s et dem i e l e pr i x de l a vente . La même ordon
nanc e permetta i t au s s i de l ibérer l e s terre s des rente s fon c i èr e s qu i
les grevai ent*. C ette mesure , quelqu e révo lu t ionnai re qu

’ e l l e pû t
paraî tre , car e l l e p ermetta i t de ré s i l i er tout à coup des con trat s de
vente u su ra ire s qu i data i en t parfois de vingt an s , rend i t à bon
comp te beaucoup d e b i en s a l ién é s en un moment de c r i s e

,
a l eur s

anc i en s pos s e s s eurs ou à l eu r s d e s c endan ts . On s ’ exp l ique que
c erta in s s e igneur s , qu i avai ent au tre foi s i ndûment profi té de l a
s i tuat ion de l e ur s paysan s , fissent à c e t arrê té une Oppos i t ion
énergique , mai s raremen t effi cac e 3

Mai s
,
c e s re st i tu tion s et ces re1ntégrations opérée s , i l re sta i t

1 . A rchives d e la Basse—A lsace , G . 198 . La date exacte est restée en b lanc
d ans l ’imprimé .

2 . Les rentes , d ites ra cheta bles , pourraient ê tre rachetées sur le pied su i

vant 2—0fl orins pour unrezal de 6 boisseaux d
’avoine , d ‘

épau tre ou une mesure
de vin ; 25 fl orins pour un rézal d

’

orge , 30 florins pour un rezal de seigle ,
40 florins pour un rezal d e froment. Quant aux rentes non ra cheta bles , on

ajoutera 10 florins pour le rezal de froment et 5 florins seulement pour les
autres cé réales . C .

3. Nous en avons trouvé un exemple curieux dans le procès d ’

un paysan
de Gueberschwihr, Laurent Becker et sa femme , contre le baron Rodolphe
d e S chauenbourg, l eu r seigneur. La femme Becker, non encore marié e ,
aliéna , lors de la grand e fam ine de 1636 , sa part d e l

’

héritage paternel , pour
troisfl or ins , a deux bourgeois de H attstatt , qu i la revend irent au baron .

Becker offrait d e payer le prix fixé par l
'

ordonnance et ré clamait , en é change
d e ces neu f l ivres , les b iens d e sa femme . La justice seigneuriale le d é bouta
d e sa d emande ; i l en appela a Bri sach, et non seulemen t i l obtint ga in de
cause pa r arrê t d u 8 février 1654 , ma is M . d e S chauenbourg fu t sé vèremen t
ré primand é , a cerbo sa le p erfi i ea tus / u i t , quad ed ic to regie non p a r uer i t,

comme l‘a é crit le rubriea teur contemporain d e la pi èce au haut d u doss ier .

C .
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d
’ i nnombrab l e s arpent s de terre s en fr i ch e , dont le s propr i étaire s

ou l e s ayants dro i t ava i ent d isparu sans laisser de trac e . C ’

é ta i t par
foi s l a maj eure p art i e du b an d e la commune‘. I l n ’é ta i t pas pos
s ib l e , en ce ca s , de comp ter sur le s eu l concour s d es hab i tan t s qu i
re sta i ent d ans l a provinc e , et l e gouvernement n e pouvai t a ttendre
que l

’ac cro i s s emen t nature l de l a populat ion rem éd i ât à c e tte s i tua
t ion dou lou reu se . Aus s i

, dès l a conc lus ion de l a pa ix , favor i sa-t- il
l ’ immigrat ion é trangère , e t pour c erta ine s contrée s , notamment
dan s la pl a i n e fer t i l e de l a Ba s s e -Al sac e , les immigrants n e firent

pas dé fau t . Dan s un M émoire manu scr i t sur l ’Alsace
,
réd igé ver s

1656
,
M . de Ros s e lange , par l ant d e l a pré fec ture de Haguenau et

des communauté s rural e s qu i en fa i sa i ent par ti e , é cr i va i t que i l
s ’y e s t hab i tué e t é tab l i tan t de mond e que l a v i l l e e s t garni e de
p l u s de 500 hab i tant s e t que dan s 44 vi l lage s dép endant s qu i s e sont
remi s

,
i l y en a p l u s de à pré s en t à l

’ a i s e 2
D ’au tre s colon s pré féra i en t les montagne s et les va l lées

, p lu s
abr i tée s que l a p la i n e contre une i nvas ion nouve ll e

,
e t parfo i s i l s

venai en t de lo in ; a in s i nou s trouvons dan s l e va l de Vi llé , vers l a
même époque , un m é lange de rac e s a ss ez cur i e ux : à S te ige , i l y a
d es Provençaux à Sa in t -Pi erre -Bo i s (Peter sho l z ) , d es Lorra in s et
des Allemand s ; à Scherwi l l er , d es Su i s se s . En 1659 , un França i s ,
de prè s d e Par i s e t un Bavaro i s s ’y fixen t simu ltanémenfi . Mai s
c e tte immigrat ion ne fut d

’ abord que trè s part i e l l e , e t san s dou te
peu nombreu se . Car i l y ava i t par tou t , en c e temp s - là , de vas te s
t erra in s en fr i c h e dan s l ’Europe c entral e ; i l y en ava i t même en
Franc e a s s ez pour que les paysan s d

’

outre -Vo sge s , s i a ttac hé s au
sol nata l , ne pu s s en t songer à ven ir s

’

é tab l ir b i en nombreux en
Al sac e . I l fal la i t donc néc e s sa iremen t att irer l e s é tranger s en l eu r
fai san t des p romes s e s part i cu l i èrement tentante s ; c

’ e s t là l e bu t
pri nc ipal de l

’

É dit royal d e novembre 1662 . I l veu t mettre fin
,

d
’une par t , à l

’ i n sécur i té des tenure s ac tue l l e s
,
et de l ’au tre fac i l i t er

l a réoc cupat ion des terre s abandonnée s
,
en l e s promettant à c eux

dont l e travai l a s s idu les mettra i t e n cu l ture . I l pre s cr i t donc que
dan s les troi s mo i s

,
tou s les hab i tan t s origi na ire s de l

’

Alsace

aura i ent à s e p ré s enter devant l e s commi s sa ire s d épu té s par Sa

1 . En 1659 , i l y avait dans la banl ieue du vi l lage d e Gries , tant de biens
caducs qu’ i l fallut les grouper en 60 lots d iff é ren ts , avant d e les mettre

aux enchères, pour trouver d es acqué reurs . (Kiefer, P / ‘a r rbuch, p .

2 . Cela montre en même temps I ’affreuse mi sère d es temps an térieurs ,
puisque 45 ha bi tan ts par vi l lage et 500 dans une vi l le comme Haguenau ,

paraissai ent un ré sulta t tort remarquabl e à. l ’administrateur lorrain . (M ü D Ü S ?

cri t Roehrich, n° 730, a la Bibliothèque municipale de S trasbourg. )
3. Nartz , Va l d e Vi llé , p . 307- 308 ,
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Maj e sté pour exh iber l eu r s t i tre s de propr i été sur l eu rs châteaux
,

mai son s
,
t erre s

,
etc .

,
faut e de quo i l e s dé t en teur s ac tu el s en

s era i ent pr ivé s pour toujou r s . La quot i té d i sponib l e des t erre s ayan t
été nettement é tab l i e par c et te opérat ion préalab l e , l e roi i nv i ta i t
s e s s uj et s e t l e s é tranger s de l a r el igion cathol iqu e , apos tol ique e t
romain e à venir s e ret irer dan s l e sd i t s pays d

’

Alsace
,

Où l e s com
m issaires l eur d i s tr ibueront des lot s à propor t ion de c e qu

’ i l s
auront d e fami l l e e t de facu lté s à l e s faire valo ir Le terra in
ob t enu de l a sort e d ev i endra la propr ié té i ncommutab l e d es co lon s ,
et p endant s ix an s i l s r e s teront d échargé s de tou te s ta i l l e s , sub

s ide s et impos i t ion s , corvé e s , taxe s et levées . En outre , i l l eur e s t

p ermi s , du rant c e même lap s de temp s , d e prendre dan s l e s forê t s
royale s tout l e bo i s n éc e s saire pour l e chau ffage et l e s u sage s
domest iqu e s , san s r i en payer . Le gouvern eur de l a provinc e , l e
du c d e Mazar i n

,
e st au tor i sé d e p lu s à l eur fa ire con s tru ire t e l l e

quanti té d e mai son s qu
’ i l v erra bon ê tr e évidemment aux fra i s du

T ré sor royal . Mai s ces large s s e s souve ra ine s é ta i en t s tr i c t emen t
ré servée s aux cathol iqu e s . Nou s d éfendon s , d i sa i t l

’

éd i t , à tou te s

p ersonne s de que lque qual i té e t cond i t ion qu
’ e l l e s-pu i s sen t ê tre , fai

sant p rofe s s ion d
’ autre re l igion , d e s

’y reti rer n i hab i tu er ,
sou s

qu elqu e pré text e que ce so i t , n
’

entendons qu
’ e l l e s jou i s s en t de l a

l iber té e t autre s avantage s porté s par l
’

É dit d e Nante s e t cesd ites

pré s ente s , a ims au contra ire qu
’ i l so i t p roc édé contre l e s contreve

nan s‘.

I l e s t c er ta in que c e t éd i t de 1662 contr ibua notab l ement à rédu i r e
l e nombr e d es t erre s en fri c h e

,
b i en que nou s n

’ayon s pas de donné e s
s tati s t ique s exac te s à ce suj e t ; nou s pouvons s eul ement cons tater ,
par des r en s eignement s acc id entel s con servé s par hasard , qu

’ i l v in t
en effet

,
dan s l e s anné e s su ivante s , un nombre a s s e z con s idérab l e

d
’ immigrant s de la Su i s s e catho l iqu e , du Palat inat , de l a Lorra ine ,
de la Haute—Bou rgogne , e tc . , jou rnal i er s , domest ique s de ferme ,
paysan s ru in é s qu i d é s i ra i ent s e cr éer ou retrouver une mod e st e
indépendanc e . B ien d es ca lv in i s te s a l l emand s e t su i s s e s s e trouva i en t

parmi eux ,
malgré l e s dé fen se s du roi

,
e t m ême un certa in nombre

d
’

anabap tistes qu
’

on re commençai t à pers écu ter alor s dan s l e s can
ton s h e lvé t iqu e s

‘3
. I l re sta néanmoi n s encore de s i va ste s é t endue s

1 . O rdonnances d
’

A lsa ce , I , p . 21 .

2 . I l est aussi d i ffi c i le d ’a ffi rmer que d e n ier l ’entrée de colons luthé rien s
ou calv in istes ap rès 1662 . E lle eu t certa inemen t lieu sur une assez grand e
é chelle auparavant , s

‘

i l est v ra i , comme l ’a ffi rme M . d e Rosselange , dans son
M emoi re d é j à c ité , que les gouvernements de Hanau -Lichtenberg et d e

Wurtemberg envoyèrent eux aussi (cela se passai t avant 1656 , date du
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duc t ion d es céréal e s avai t notamment augmenté , et en général , l a
mi s e en cu l ture de lap lupar t d es t erre s su sc ep t ib l e s de r émunérer con
venablem ent les cu lt ivateurs ava i t fa i t d i sparaî tre une bonne par t i e
des so l i tude s créée s par l a guerre sur l e terr i to i re al sac i en . Non

pas c ependant d
’une man i ère ab solu e . Au moment pré s ent encore ,

l e s forê t s couvren t en p l a ine e t dan s l a montagne p lu s d
’

un vi l lage
flor i s san t au XV3 et au XVI e s i è c l e e t dont l e s char te s s eu l e s e t les
chron ique s nou s ont conservé le nom .

S i nou s pas sons à l
’ examen des p rodu i t s pr i nc ipaux de l

’

agricul

ture al sac i enne , nou s pouvon s affirmer san s hé s i tat ion que l a cu l ture
des c éréal e s oc cupa i t l

’ immen se major i té des paysan s de la p rovinc e
au XVI I e s i è c l e ; toute s les autre s cu l ture s r éuni e s n

’

ont pas donné ,
du mo i n s p endant l a première mo i t ié de c e tte pér iod e , l e t i er s ,
p eut -ê tre même l e quart , de l a p roduc t ion total e . C ela é ta i t néc e s
s aire

,
tout d ’ abord pour nourr ir l a populat ion ind igèn e , pui s pour

payer l e s impô t s , acqu i tté s part i e l l ement en nature , pour sa t i s fa ire
à l a con sommation prod igi eu s e des armée s qu i occup èrent succ e s
sivement lé pays p endan t une c inquanta ine d

’ année s
, pour r emp l ir

enfin les greni ers d
’abondanc e des vi l l e s d ’

Alsace p lu s cons idérab l e s ,
qu i r e sta i ent fidèl e s en core aux trad i t i on s prud ente s du pas s é . Sou

vent même
,
nou s l e verrons p lu s tard ,

l a product ion ind igèn e
fut i n suffi san t e e t l ’ i ntroduct ion des grai n s du d ehor s fut une des
branch e s impor tan te s du commer c e loca l .
Parmi l e s d ifférente s e spèc e s de céréale s , l

’avo i n e para î t avoir été
l a p lu s répandue , pu i s le s e igl e , l e froment , l

’

orge e t l
’

épau tre , qu i ,

j u squ
’au commenc ement de no tre s i è c l e , r emp l aça i t l e froment aux

d eux extrémi té s de l ’Alsace ,
vers Bâl e e t ver s Wi s s embou rg,

e t y
jou i s sai t

,
convenab l ement égrugé , de l a m ême e st ime ‘. Le s autre s

p rodu i ts analogu e s , m é te i l , sarraz in , mi l le t , mai s
,
et c .

,
exi s ta i en t

c er ta inement
, pu i squ

’ i l s figurent dan s l e s tra i té s botan ique s al sac i en s
d u XVI e s i èc l e*, mai s i l s n e s emb l en t pas avo ir é té cu l t ivé s d

’une
façon un peu général e , car nou s l e s rencontron s for t rarement d an s
l e s donné e s fourni e s çà e t là sur l a produc t ion local e , e t , pour a in s i
d ire , j amai s , dan s les ra re s s tat i s t ique s sur l a production général e
d u pays . C e l l e - c i fu t en 1 700,

anné e plu st05 t bonne que mauva i s e
de muid s , mesu re de Par i s , s e lon l e s e s ta t s qu

’

on en a
ret i ré s S ur c e total

,
i l y avai t muid s de froment ;

mu id s d ’

espio tte , qu i es t une au tre e spèc e de fromen t , mo i nd re

1 . Hanauer, É tudes économ iques , I I , p . 61 .

2 . Voy . le travai l de F . Kirschleger sur le Kra eu terbuch de J é rôme Bock,
dans l ’A lsa tia de S toeber, 1867 , p. 237 .
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que le premi er muid s de s e igl e ; muid s d ’

orge ;
mu id s de mé te i l ‘.

Le p r i x auque l s e venda i ent c e s c éréal e s é tai t nature ll ement p l u s
ou mo i n s rémunérateu r , s e lon l e s c ircons tanc e s extér i eure s , e t c e l a
dan s des propor tion s exc e s s ivemen t var i ab l e s , d

’

un bou t d e la pro
vinc e à l ’autre . Le s donnée s n e manqu ent pas sur l e s pr i x de vente ;
mai s l eur abondanc e m ême , autant que l eur d i s s emb lanc e , r end en t
d iffi c i l e la tâch e d ’

en d égager des conc lu s ion s général e s à l
’abr i de

toute controvers e*, d
’ autan t p lu s qu é l e s é conomi ste s l e s p lu s au to

r isés en la mat i ère n ’ont pas évi té d
’a s se z sé ri eu s e s contrad i c t ion s

à c e suj e t ” . C e qu i emp êchai t c ep endan t l e s var i at ions des pr i x de
s
’

exagérer encore davantage , c
’ e s t la tendan c e trè s marquée des

autor i té s de fixer aux vend eur s un maximum qu i ne pouvait ê tre
dépas sé ‘, en même temp s que d

’ autre s me sure s de pol i c e adminis
trative paralysai ent la l ibre offre de la marchand i s e au p l u s offra n t
e t a s sura i ent

, dan s un e c erta in e mesure , aux gouvern ement s l a
fac i l i té d ’acqu éri r c ett e denrée de premi ère néc e s s i té . Sou s ce

rapport , l e s ordonnance s du Magi s trat de Stra sbourg sur l e com

merc e des gra in s sont intéressantes à é tud i er . C el l e du 22 oc tobre 1636
dé fenda i t aux paysan s de gard er l eu rs b lé s en grange et l eur ordon
nai t de les amener au march é ; ou peu t c ro i re d

’a i l l eurs qu
’ i l s l e

fai sai en t volonti ers e t san s attendre d es ord re s
,
car ils coura i en t

trop de r i sque s d
’

ê tre p i l lé s et de p erd re a in s i l e fru i t de l eu r

1 . M émoire de 1702 , fol . 3b-4a . Le mu id de Pari s contenai t douze setiers ,
et le setier équivalai t a peu p rès à. un hec toli tre .

'

Cela fera i t donc pour la fin
d u X V I I e siècle une production approximative de hectol itres pour
l ‘anc ienne province d ’

A lsace .

2 . On conservai t aux archives de S trasbourgun registre d u gard e -magasin
des greniers de la v i lle , Chré tien Haenlé , ren fermant la sé rie complète des
prix du blé , d e 1615 a 1746 . (Hermann , Notices , I I , p . M . H anauer a
d ressé d es tables p lus complètes encore ; nous y voyons (I I , p . 91 - 101 ) comme
prix le plus bas (1655 le rezal à 12 schell ings ; comme prix le plus é levé .
durant la grand e famine d e 1636 - 1638 , le ré zal a 140 schellings . La moyenne
des quatre-vingt—c inq anné es du X V I I e sièc le , anous connues , serait de 4 5 schel
l ings le rezal , à peu près .
3 . A insi , M . l ’abbé Hanauer, le savant qui s ’est le p lus occupé d e ces

questions dé li ca tes enA lsace , donne dans ses E tudes d eux tab leaux d es prix
moyens du froment (I I , p . 60 et 102 ) qu i ne concordent nu llemen t . D ans
l
’

un
,
i l ind ique pour les anné es 1601—1615 le prix de 12 fr . 85 , dans l ‘autre,

10 fr . 96 ; pour 1625 a 1650, d
’abord 18 fr. 90, pu i s 19 fr . 97 ; pour 1651- 1675 ,

fr . 93 e t 7 fr. 41 , etc . La valeur moyenne d u seigle varie entre 16 fr . e t

5 fr . 50(d e 1626 à cell e d e l ’avoine , pour les mêmes anné es, de 8 fr. 75

a 3 fr . 53. (Hanauer , I I , p . Rappelons encore une fois que le rezal é qu i
vala it a 1 16 l itres environ .

4 . Le premier exemple que nous ayons rencontré d e la fixation d ’

unparei l
maximum , est celu i d ’une ordonnance des E ta ts d e la Basse—A lsace du
l “r novembre 1531 , mai s i l v en a en peut-être d ’autres auparavant d é j à .

R . R euss
,
A lsa ce .
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travai l . Ma i s l e s c é réale s a ins i vo i turé e s à Strasbou rg ne pouvai ent
ê tre ac hetée s qu

’ en quant i té l imi tée par l e s bourgeo i s ; le règl emen t
sp éc i a l , l a Kornm a rcktordnung de 1009 , d éfenda i t tou t _

d
’

abord tou t
ac ha t en vue d ’ une r evente à des t i ers

,
manants

,
bourgeo i s ou

trangers ; pu i s i l é ta i t i nte rd i t à un par t i c u l i er d
’ ach eter p lu s de

d ix rézaux de froment ou de s e igl e , de s ix ré zaux d
’

orge , e t , s
’ i l

ava i t des chevaux
,
de d ix rézaux d

’avo in e . Le s boulanger s e
mêmes ne pouva i en t acheter en une fo i s que c e qu

’ i l l eur fal la i t

pour la consommation de l a s emaine . Quant aux marchand s de
far in e e t aux bra s s eur s

,
i l l eur é ta i t ab sol ument in terd i t d e r i en

acheter d irec tement au marché . En 1623, l e nombre d e réz aux de

céréa le s que pouva i t ach eter un bourgeoi s fut m ême rédu i t à d eux .

I l ré su l ta i t d e c e s mesu re s que l e pr i nc ipal ach eteur , e t
, par su i t e ,

le régula teur du commerc e d es c éréale s , c
’

é ta i t
,
en temp s ord i na ire ,

et quand i l u
’

v ava i t pas d
’ armée s à nourr ir

, d an s chaque
canton de l a p rovinc e , so i t qu e lqu e commune urba ine p lu s impor
tante

,
so i t l e gouvernement du t err i to ire , qu i vei l la i t à avo ir en l i eu

sûr
,
for tere s se O II château for t , des prov i s ion s re lat ivement cou s i

d é rables‘. I l arr iva i t à s e les procu rer a in s i , sans les payer trop cher ,
pu i squ e le pay san ne pouva i t guère songer à ramener au vi l lage sa
marchand i s e . une f

’

oi s qu
’ i l l ’ ava i t condu i te à la v i l l e

,
e t à p e rd re

a in s i toute sa journé e en fat iguant son atte lage 2

A côté de la cu lt ur e d es c éréale s , l a p lu s répandue de toute s
s emb l e avo ir é té c e l l e des d ifférente s e spèc e s de choux , qui four
nissa ieh t , soi t au nature l , so i t en saumur e , l e p la t d e ré s i stan c e de
l a c u i s in e rura l e . Ces gros choux haché s et pommés fon t l e s
dél i c e s de la t ab l e et la pr i nc ipa le nourr i ture des nature l s du pays ,
éc r iva i t à l a fin du XVI I e s i èc l e l e méd ec in Mangue“, e t dès l e XV°

l . En 1610. i l y ava it dans lesgren iers de la vi l le d e S trasbourg hec

toli tres (X V , 21 d éc . en j anvier 1622, le M agistrat ayant fai t faire le
recensement d es cé ré ales emmagasiné es par 22 é tabl issements ecclesias
t iques , etc . . constata it la présence d e ré zaux ou hectol itres dans
leurs gren iers (X V . 2 février En 1633, les magasins d e la v ille

compta ient encore des blé s acheté s en 1 59 1 ; on en conserva it même , a

titre d e curiosité , qu i da ta ient de 1439 . S eulement blé s e t farines é taient
susceptibles d e se gitté t

‘

, et en 1620 p. ex . , en d é clara it au Consei l que la

v iei l le farine d es gren ie rs renda i t les gens malad es (X I I I , 7 sept .
2 . Les temps n ’é ta ient p lus les mêmes qu ‘au commencement d u si ècle ,

a lors que le d ess inateu r d e l
’album de t y pes et de costumes intitulé E c ideri s

d es igna t i0, etc . , publ ié a S trasbourg en 1606 , montra it a la planche XXI un
paysan d u Kochersberg, appuyé sur ses sacs de blé en face d ’

un bourgeois .
essayant de marchander, e t lui d isant d

'

un airnarquois : \Vi lts ni cht lta ufl èn,

so la ss s ta /m !

3. H istoire na turelle de la nouvelle p roeincc d
’

A ls a ce, I . p . 125 . Ce

curieux manuscrit d e la Bibl iothèque Nationale ne nous éta it connu jusqu ’ ic i



https://www.forgottenbooks.com/join


—r 9
e

048 L A LS ACE au xvn S IE CLE

Parmi l e s p lante s non comest ib l e s e t l e s produ i t s i ndu str i e l s du
sol

,
en paraî t avo ir c u lt ivé d

’abord l a garanc e qu i e st men
tionnée en Al sac e dès “ l e XVI " s i èc le

,
y est ach etée au XV I I ’3

même par les te in tur i ers du d ehor s , e t continu e à fourn i r des récol t e s
cons id érab l e s p endan t tou t l e XVI I I e s i èc l e . En 17 78 ,

l e s envi ron s de
Hagu enau seu l s en fourn i s sai en t qu in taux . Le houb lon

,
au

contra i re , qu i r ival i sa longtemp s ave c e l l e dan s c e s parage s e t qu i
s ’y mainti en t s eu l aujourd ’hu i

, b i en que connu e t décr i t déj à par
J érôme BOck

,
au XV I" s i è c l e

,
n ’y fut sér i eu s ement cu l t ivé que

d epu i s l e d ébut du X IX° s i è c l e ’

Le tabac es t d ’ impor tat ion p l u s réc en te que l a garanc e mai s nou s
l e rencontrons n éanmoi n s dès l e premier t i er s d u XVI I" S i èc le .

La cu l ture en s emb l e avo ir é té i ntrodu i t e , p re squ e s imul tan ément ,
en d eux endro i t s d i fférent s d e l a Bas se —Alsac e . En aval de Stras
bourg,

à une l i eu e environ de s e s mu rs , s e trouvai t entre des bra s .
de l

’

l ll e t du Rhin une î l e
,
l e F a e/nvocr t/z

, qu i reçu t p l u s tard l e nom
de Cour d

’

Angleterre (Engl ischer H o/ ) parce qu
’un négoc ian t

s tra sbourgeoi s , revenu d
’

Angleterre ,
y é tab l i t un e exp lo i tation

ru ral e ; c
’ e st là que furen t fai te s en 1620 des p lan tat ion s de tabac

avec des gra ine s rapportée s d
’

ou tre-mer
’

. Mai s l a vi l l e de B i s ch
wi l l er avai t quelque peu préc édé c e l l e de Stra sbou rg,

dans l a cu l
ture du tabac . Un des co lons françai s i ntrodui t s par l e duc J ean de
Deux-Ponts

,
Benjamin M aucler , en é tab l i t des p l antation s , soi t

au tour de B i schw i l l er même , so i t au vi l lage vo i s i n de Hanhoffen,

dès l ’anné e 16 18
,
e t i l su t tra i ter s e s produ i t s ave c tant de su c c è s

qu i l les p l aça ju squ e dan s les Pays —Bas comme vér i tab l e tabac des
co loni e s . I l fi t ma lh eur eu sement de trop bonne s affa i re s . Deux
autre s immigré s , Aubert i n et Solcourt , pa s s ement i ers de leurmé tier
vou luren t lu i fa ire concurrenc e , en furen t empêché s par l e ba i l l i
en ver tu du pr iv i l ège exc lu s i f que M auc ler avai t ob tenu du p ri nc e ,
e t pou r se venger , répand iren t alors dan s les campagne s envi ron
nante s le b ru i t ab su rd e que la cu l ture de la n i coti n e é ta i t mal
sa ine et produ i sa i t d e la p l u i e e t des brou i l lard s mal fa i san t s . Les

paysans a in s i ameu té s s e m i ren t de l a parti e , e t aprè s d eux an s de

quere l l e s , le gouvern ement fin i t par déc ider ,
en 1631 , pou r ca lmer

l ’ efferve sc enc e géné ra l e , que p ersonn e n
’aura i t p l u s l

’au tor i sat ion

I . C’est d ‘

ord inaire a un agriculteur de Haguenau , nommé D erendinger,
e t a l ‘anné e 1802 , qu

‘

on rapporte l ‘introduc tion d e la culture d u houblon en
A lsace .

2 . G rand id ier, Œuvres inéd i tes
,
V

, p . 280. D
‘après une autre version , ce

Robert Koenigsmaun aurai t é té un A nglais , immigré a S trasbourg peu
importe d ‘a il leurs.
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d
’

en p l anter‘. La dé fen se a dû ê tre ret iré e c ependan t , car l a cu l ture
du tabac é ta i t a s s ez répandu e , trente an s p lu s tard ,

dan s l e s env i
ron s de Bi schw i l l er ,

et e l l e ava i t c e s sé d ’

ê tre un monopo l e . Pour
mil le p i ed s de tabac qu

’

on p lanta i t , on
_payait au gouvernement un

flor i n et
,
en 1668 ,

c e tte taxe fu t por tée à un thal er ’ . Ver s la même
époque , les fi l eur s de tabac (T a ba c /rsp inner ) de Stra sbourg
é ta i en t égal ement à la tê te d

’une i ndu str i e importante , qu i p ré
suppos e une product ion agri col e a s s ez cons idérab l e ; mai s pour
c e qu i e st de l

’ exp lo i tat ion indu str i e l l e proprement d i t e du tabac ,
nou s en ré s ervon s l ’ é tude pour un des chap it re s su ivant s .
U ne autre cu l ture indu str i e l l e , au mo in s au s s i déve loppé e que

c e l l e du tabac , c
’

é ta i t c e l l e d u pavot , dont l
’ hu i le subvenai t a lors

,

en bonne part i e , aux be soi n s sp éc iaux de l a popu lat ion al sac i enn e ;
tout au p lu s l

’hu i l e de no ix et c el l e d e faîn e
,
c ette de rni ère t irée

des frui t s du hê tre
,
l u i fa i sa i en t-e l l e s une sér i eu se concurrenc e .

L ’hu i l e d e co l z a n e paraî t que ver s l a fin du XVI I e s i è c le c e l l e de
l in e t c e l l e d e navette n e s e répandent qu

’au s i èc le su ivan t “. Pour
que l

’hu i le de pavo t pû t répondre a tou t ce qu
’

on d emanda i t d ’ e l l e
,

é c la irage , a s sa i sonnement , etc .
,
i l fal la i t couvr i r d es e spac e s con

sidérables de c ette p lan te , b i en abandonnée de nos jour s‘.

A côté de l ’agr i cu l ture proprement d i t e , l e s paysan s d
’

Alsace s
’

a

donnaientd
’

anc ienne d ate à la cu lture des arbre s fru i ti er s dan s despro

port ions qu i d épassaient de beaucoup l e s b e soi n s de l a con sommation
loca le . Aussi fournissa it-e l l e un appo in t d e con séquenc e aux r evenu s
des popu lat ion s ru ral e s , qu i venda ient leurs produi t s dan s l e s v i l l e s ;
pour c erta ine s e spèc e s de fru i t s

,
l ’ expor tation s e fa i sa i t même à

l ’é tranger “. On a pu voi r , par l a c i tat ion d
’

lchtersheim
, p la cé e en

têt e de c e chap i tre , que l
’

Alsace po s séda i t , alor s déj à , à peu prè s
tou s l e s arbre s frui t i er s répandu s aujourd

’hu i dan s l e pays“. On

1 . A rchives d e la Basse—A lsace , E . 27 .

2 . Culmann, Geschichte con Bisd zwei ler , p . 60.

3. Lehr, M élanges a lsa t iques , p . 48 , d
’après les papiers de l ’intendant,

M . «le S eri l ly .

4 . M . Hanauer nous apprend qu ’au X \
'

I l ° si ècle un rezal d e pavots
donnai t 36 l ivres d ’

hu i le , soi t , en évaluation moderne , 1 hectol itre de graines
d e pavot , 15 l itres d

‘

hu il e . (I I , Le pot d
’

hu ile a coû té , d e 1600a

1650, environ 55 pfennings en moyenne , soit de 1 fr. 30 à 1 fr. 40 le ki lo .

5 . I l se faisai t aussi avant la guerre un petit commerce d e châta ignes en
A lsace et de On les envoîait d u côté de Cologne Où elles sont
recherché es . (La Grange , M émoire, p .

6 . I ls y é ta ient d epu is longtemps d é j à , apporté s soi t par les Romains, soi t
par les Croisés ; les poires e t les pêches é taient communes au XI I I ° siècle
(Anna les d e Colma r

, p . au X I V° si ècle , on parle d e figues (Closener,
p . rien ne preuve, i l est vrai , qu ’elles n ’aient pas é té sèches .
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p lantai t sur les p en te s i n fé ri e ure s des Vo sge s des châta igni er s , qu i
ne prospéra i ent pas dan s l a p l a i ne , e t don t l e s fru i ts far i n eux
en trèrent de bonne heure dans l ’a l imentat ion popu la ire . Les noyer s

,

dont c er ta in s exemp l a ire s e xi s tant s r emontent c er ta i nemen t au
XVI I e s i è c l e , borda ient les grande s rou te s . Le s po ir i er s et l e s pom
mier s fourn i s sa i en t non s eul ement un c idre

,
trè s r ech er ché dan s

l e s d i s tr i c t s pr ivé s de vignob l e s , e t qu i r emp la ça i t la b i ère d an s l e s
campagne s ‘, mai s encore e t su r tou t c es chnei ts 2 dont par l e l e doc
t eur Mangue , quart i er s de pommes e t de po ire s , s é ché e s au fou r
et cu i te s dan s un pot ave c d e la gra i s s e e t du lard “

. Le s c er i s e s e t
l e s d ifférente s e sp èc e s de p rune s , parmi l e squel l es l e s quetsch.

t enai ent le prem i er rang,
fourn i s sai en t

,
e l l e s au s s i

, en d ehor s de

l eur con sommat ion en nature ‘
,
une bo i s son

,
mo i n s inoffen s ive à coup

sû r
, que l e c idre , mai s p l u s pr i sée par l e s popu la tion s rural e s , de

l
’

alamb ic pr imi t i f d e sque l le s e l l e
I l faut d ire pour tant que , s i les Alsac i ens fa i sa i en t une grande
con sommat ion de tou s les fru i ts que nou s venons de nommer“, et

d
’au tre s encore

,
mo in s répandu s , s i malgré des oc tro i s à l ’ entré e

d es vi l l e s re lat ivement é l evé s
,
l e s a ch eteur s n e fa i sa i en t pas dé fau t

aux produc teur s", l e s é tranger s n e pr i sa i en t pas autant que les

autoc h tone s
,
l e s produ i t s de notre sol natal . I l s n e l e s trouva i ent

D ès cette époque aussi , l
’

on cue i llait les fraises dans les montagnes et les
pauvres gens allaient les vend re a la vi lle . (Anna les d e Colma r , p .

I chtersheim , I , p . 4 .

2 . O rthographe fantais iste , mais prononciation assez exacte d u mot sehnits
qui d ésigne en d ialecte alsacien un quartier de pomme .
3. H istoi re na turelle d e la nouvelle province d

’

A lsa ce, I , p . 129 .

4 . Les marmelad es et confitures d e fru its semblent avoi r é té très peu
répandues au X VI I e sièc le . Ce sont d

’

ord inaire encore les pha rma c iens qui

les fabriquent e t les vend ent ; à S trasbourg, jusque dans les premières
anné es du XIX° siècl e , c‘é taient également eux encore qui vendaient le
mei l leur chocolat .
5 . C

’est même pour pouvoir en d isti l ler davantage qu ’on augmente la
production de ce fru i t , qui doit s ’ être beaucoup mul tiplié au X VI I° siècle,
car en 1609 , la l ivre d e quetsch coû ta it 1 schel ling (83 en 1630,
2 schell ings (1 fr . et en 1670, elle ne se paya i t p lus que 6 pfennings
(4 1 quand tous les autres prix avaient considérab lement haussé .

6 . La Chronique d e la D ouane de Colmar nous apprend , p . ex . , que le

14 août 1632 , i l entra dans Colmar, dans une seul e jou rné e , 83 chariots
chargé s de fru its à. vend re et que tout fu t vendu . O r, Colmar comptait alors
au plus a habitants . (Revue d ’

A lsa ce, 1876 , p .

7 . Le Ta r if d es d roi ts qu i se pa ient pour ra ison d es f r u i ts , man

gea i lles , etc . ,
en la vi lle d e S tra sbourg (S trasbourg, S poor, 1686 , fol io ) men

tionne p . ex . les coings, les abricots, e tc . La hotté e d e cerises et d e coings
payait 4 pfenn ings d

’

octroi ; le sac d e noix et d e châtaignes 2 schell ings ; la
hotté e de fra ises 1 schel ling 4 pfennings ; le grand chariot de pommes.

poires , pêches, prunes, abricots, 5 sche ll ings 4 pfenn ings .
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r ecouver te s de vign es grimpante s , des hai e s de bu i s ou des pa l i s
sad e s en bo i s léger , qu e lque s fl eur s ré s i s tan te s e t à bon marché
c ’ é ta i t tou t c e qu

’ i l fallai t à la p e ti te et à la moyenne bourgeo i s i e
d

’alors . Dan s c er ta in s d e c e s j ard i n s , en rencontra i t des couch e s

pour y fa ire des s em i s de p r imeurs ; que lque s amateur s s e payai ent
même l e l uxe d e fl eurs p lu s rare s , venant d u d ehors , et con servée s
en pot s , pour orner à l

’

oc ca s ion l ’ i ntér i eu r de l eurs d emeure s 1
Le s grand s s e igneur s ne déda ignai ent pas non p lu s l e s produ i t s
maraî ch er s du pay s , n i c eux du d ehor s 2 i l s cu l t ivai ent c ep endant
de pré férenc e l e s p lan te s d

’ agrément et t ena i ent à en avo ir de rare s
,

venue s de lo in . L
’

obligeant bai l l i de Sain te -l\l ar ie- aux-M ineS , Pi erre
F attet , envoyai t j u squ

’à Mi lan pou r trouver l e s fl eurs que l u i
d emanda i t Agath e -Mar i e de R ibeaupierre ,

e t la corre spondanc e
d

’Everard de R ibeaup ierre avec Frédé r i c Meyer , de Stra sbourg et

avec l e profe s s eu r Platter , de Bâle , con servée aux arch ives de
Co lmar , montre avec que] z è l e i l s

’

oc cupa i t d
’

acqu isitions nouve l l e s

pour l e s j ard i n s s e igneur i aux de Guémar e t de Ribeauvillé “,
Le s

j ard in s des comte s de Hanau -L ich tenb erg aBouxw i l l er , é ta i en t éga
l ement r enommé s eu Alsac e dès l e XVI I e s i èc l e . Mai s l a p lu s admiré e
des créat ion s de l ’époque enc e genre , semb l e avo ir é té l e parc
é tab l i en 1665 , par l e comte palat in de Birckenfeld ,

Chré t i en I l , à
côté de s a ré s id enc e de B i schw i l l er ; on vantai t s e s longue s al lée s d e
t i l l eu l s

,
son oranger i e , e t l a va ste p i ec e d

’ eau
,
agrémenté e de d eux

l ion s crachant l ’ eau dans un bas s in de marbre “

L ’ in fluenc e du goût fran ça i s se fi t n ature l l emen t s ent ir , dan s la
s econd e moi t ié du s i è c l e , sur c e domain e comme partou t, e t l e s

promenad e s pub l ique s , de même que l e s parc s pr i nc i ers , furent
tracé s dorénavan t d ’ap rè s l e modè l e de Versai l l e s , par les art i s te s
spéc i aux protégé s par Lou is X IV . La promenade Le Nôtre , autrefoi s
aux por te s d e Strasbourg,

englobée maintenant dan s la nouvel l e
enc e inte

,
con serve encore l e nom du c é l èbre art i s te en jard in s qu i

1 . La correspondance du sy nd ic M ogg, d e Colmar, pour l ’anné e 1634 .

nous révè l e un de ces amateurs intel l igents e t passionnés . P end ant qu ’

i l
exerce son mé tier d e d iplomate et He ilbronn , F rancfort , etc . , i l ne cesse de
s‘inquié ter de ses semis et d e ses pots de fl eurs et se _

fait ten ir au courant
par son secré ta ire , le j eune R e ichenste in , des péripé ties d e la température
qu i menacent ses p lants venus de Bal le , de T hann , etc . (X . M ossmann,

S cènes d e mœurs colma r iennes , Bu l letin d u M usée histor ique d e

M u lhp use, 1886 , p .

2 . Everard de R ibeaupierre , p . ex . . se faisa it envoyer d ’

Angsbonrg d e la

semence de choux-fleurs . E .

3. Les cata logues (samensvdd el ) e t les facturesmême son t conservé s en

partie , pou r les années 1606 E .

4 . Ca lmann
,
Geschichte von Bise/uvei ler , p . 63.
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en traça l e s contou r s e t y fi t p l anter l e s orme s aujou rd ’hu i d eux
fo i s s écu la ire s , qu i ont é té t émo i ns d e tan t de ch angements e t de
tant de c ata s trophe s

2 . LA V IT I CU LTU R E

La p la ine d
’

Alsace ,
même en la i s sant de cô té pour le moment les

pra i ri e s e t l e s forê ts , n
’

appar tenait pas exc l u s ivemen t à l
’

agric ul

tu re . Dan s l ’Alsace moyenne su rtout
,
de Schle s tad t à Mulhou se

,
les

champ s entre l
’… e t les haute urs é ta i ent coupé s de vignob l e s p l u s

ou mo i ns é tend u s ; mai s i l s n
’

é ta i ent là pou r tant qu
’

à t i tre d ’ exc ep t ion .

La vé r i tab l e région vi ti co l e s
’

é tenda i t a lors déj à , comme aujourd
’hu i ,

sur la zone des col l i n e s qu i , ii des hau teu rs var i an t de 200 a 400

mètre s au -de s sus d u niveau de l a mer
,
longent la cha ine d es Vosge s ;

el l e occupait les p lan s i n fér i eu r s des sa i l lant s qu i se d é tac hent , à angl e

p lu s od moins prononcé , d e la c rê te p r i nc ipale , pour se pe rd re dan s
la grande val lée rhénane . Ces ép erons qu i s e d re s s ent a l

’ entrée des
val lée s vosgiennes , p ré s en ten t au sol e i l l evant l eur s s urfac e s p i er
reu ses , chau ffée s p endant la journée pre sque tou t ent i ère , e t sont

garant i s en même temp s , sur le urs ver sant s inté r i e u r s su rtou t
,

contre l e s vent s gl acé s du Nord ‘. Dan s son long développement , l a
zone des col l i ne s n ’ a au c entre que d eux ki lomètre s de l argeur ; e l l e
s ’é largi t vers l e nord ,

entre Save rne e t Wi s s embourg,
e t couvre une

sur fac e p lu s cons idérab l e encore vers l e sud ,
entre T hann

,
Mulhou s e

e t B elfor t . Mai s de c e cô té
,
l e s col l i ne s sont p lu s é l evée s , e l l e s sont

exposée s davantage aux rude s b i s e s de l ’hiver
,
e t dan s c ette région

montueu se qu
’

on a parfo i s d énommée l a Sibé r i e de l
’

Alsace,
l e s

vignob l e s ne sont p lu s au s s i p rosp ère s ’ .

Quel s qu
’

a ient é té les p ère s de l a v i t i c u l ture a l sac i enne , e t so i t
qu

’

on veu i l l e remonter aux légionna ire s de Probu s ou s
’ arrê t er aux

mo in e s c hré t i en s du V I" e t du V I I e s i èc l e
,
i l est c erta i n que l e s

produ i t s des vignob l e s de l a provm ce é ta i en t connus et appré c ié s
dès l ’époque caro l ingi enne . E rmoldus Nigellu s en par le dan s s e s
p l a inte s d

’

exi lé sou s Lou i s le D ébonna i re ; Fro i s sa rt raconte que
l e s bon s v ins d ’

Ansay se buva ient en Angl e te rre , en 1327 ,
en

concurrenc e ave c les c rûs cé l èbre s de Gas cogne ; Fé l ix Fabr i , le
mo i ne souabe

,
l e s van te au XV° s i è c le “

,
Ma rguer i te de Parme , l a

1 . Cela n‘

empêcha it pas, naturel lement, d es d ésastres d ans les v ignobles ,

durant certa ins hivers rigoureux . . \u X VI I e siècle , les chroniques signa lent
les anné es 1612 , 1626 , 1653 , 1662 , 1691 , comme particu lièxement né fastes sous
ce rapport .
2 . Ch. Grad , Hei 1na tlzs/runde, p . 10.

3. Vinum alsaticum i l lud nobile j am per mundum longe lateque c ircum
ducitur . (S chi lter, Thesa urus A ntiqu i ta tum teutonica r um , I I , p .
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régent e des Pays -Bas , au XVI e s i è c le , en d emand e pour sa tab l e ', et
au mi l i eu d u XVI I e s i è c l e encore , on en acheta i t pour c e l l e du roi

d e Franc e
Qu elqu e s amateurs affirma ient dès c e tt e époqu e que l e s v in s

d
’

Alsace n ’ é ta i en t n i au s s i bons n i au s s i sa in s que l e s v in s du Rhin
e t d u Neckar

,
b i en que l e s Al sac i en s eux-m êmes , v é tant hab i tué s

d e longue date , ne veu i l l en t pas en conven ir 3 L
’

intendant La
Grange s e montra i t mo in s sévèr e Le s vin s du c rû de l a H au te
Alsac e , d it- i l dan s son M émoire

, et c e ux d ’une par ti e de l a Ba s se
sont trè s bon s et c eux qu i cro i s s en t p lu s bas , en t iran t ver s Landau ,
son t moi n s for ts e t plu s d é l i c at s , e t i l n e s

’y en recu e i l l e pas une s i
grand e q uanti té . Tou s c e s ont l a propr ié té de s e conse rver
au tant qu

’

on veut
, e t augmentant toujour s en bonté , j u squ

’à douz e
ou qu inz e an s . I l y a de même des canton s qu i n e d i ffèrent guère
de c eux du Rhin . I l n e s ’y r ecu e i l l e du vin rouge qu

’en p et i t e quan
tité En e ffe t

,
l e s vignob l e s p rodu i san t d u v in rouge ont é té ra re s

de tout temp s en Al sac e , e t le sont encore ; au XVI I e s i èc l e , on ne
nommé gu èr e que c eux d

’

O ttrott dans la Ba ss e - Alsac e , au p i ed de la
montagne d e Sainte -Od i l e , et c eux de Sa in te - H ippo lyte , au p i ed du
Hohkoenigsbourg. Quant aux vin s b lanc s

,
i l y avai t tout e un e sér i e

de crû s r enommé s , augmentan t en bouquet et en forc e , dans des

propor t ions menacantes pour les con sommateurs , à mesu re qu
’

on
r emonta i t ver s l e sud . Dans la Ba s s e -Alsac e , I chtershe im nou s vante
l e Vor la u/

‘

de Mar l enh e im
,
l
’

A ltenberger de \Vol xhe im ,
le F inehenwe in

de Mo l sh e im
,
l e Ka s te lberger d

’

Andlau ; mai s l eur réputat ion pâ l i s sa i t
devant c el l e du Canselberger de Berghe im ,

du R iessl ing de R ibeau

v illé
,
du .S

‘

upp elsberger d e R iquexv ihr ; l e s p l u s robu s te s humeur s
de p iots cra ignai en t l

’a c t ion sub i t e du K i tterle' de Guebw i l l er ,
du

Brand de T urckh e im
,
du R a ngen de Thann sur l eurs muscl e s

locomot eu r s 5 .

Les mé thod e s d e cu l tu re d ifféra i ent a lors que lque peu , pour
autant qu e nou s pouvon s en j uger ,

des p rocédé s en u sage de nos
jour s . En tou t ca s , l a v igne é ta i t dès c e tte époqu e l

’

obj e t de soi n s
a s s idu s de l a par t des p ropr ié ta ire s , e t le s p lu s r i c h e s y mettai en t
même une c erta i ne coqu etteri e , a i n s i qu

’ i l re s sort de l a d e s cr ip t ion

1 . E l l e pria it , en 1 566 , le M agistrat d e S trasbourgd e lu i expéd ier quelques
fûts de bon v in d u pays . (A rchives mun icipales, d e S trasbourg, A .A .

2 . A chats fa its en 1647 dans les environs de S chlestad t . (A rch. munic ipales,
A .A .

3. M art. Ze iller, I tinera r i um Germa nia c, p . 208 .

4 . La Grange , M émoi re , fol . 16- 17 .

5 . lobtersbe im ,
I
, p. 31 . Vov . aussi G érard . L

’

A lsa ce à ta ble, p . 315—322 ,
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impôt (Sa tsgcld ) pou r l e r emettre en vignob l e . A Her l i sh e im ,
la con

tume local e dé fenda i t , d
’une façon général e , de p l ac er des v ignob l e s

dans la p la i ne , là oni l n
’ en exi sta i t pas auparavan t . A Turckhe im au s s i ,

pays de vi t i c u l ture par exc e l l enc e pour tant , l e règl emen t communa l
dé fenda i t de conver t ir l e s t e rre s labou rab l e s de l a p la i ne en p lan ta
t ions de vigne s‘

C e qu i s
’ exp l ique beau coup p l u s fac i lement , c

’ e s t que l e s ven

danges n
’

é ta i en t pas l ib re s non p lu s , e t sur c e po in t l e s u sage s
sont re sté s à peu p rè s l e s même s j u squ

’ à c e jour
,
non p l u s comme

autre fo i s , pou r fac i l i t er l a l evé e de l a d îme , abo l i e d epu i s long
t emp s , mai s pour p e rmettre le contrô l e mutu e l des p ropr ié ta ire s .
Quand l e s au tor i té s communale s ava i en t fixé l e jour des venda nge s ,
chacun se renda it à sa vigne avec tou s l e s s i en s , e t ave c l e s j ou rna
l i er s

,
hommes et femmes , néc e s sa ire s pour l a b e sogn e . De s notab l e s

juré s
,
dé s igné s par l e s e igneur , l e ba i l l i ou l e bou rgmestre , sur

ve i l la i en t la mi s e en c uve s o u en tendelins des rai s in s récol té s
,
e t

les val e t s dîmiers p ré l eva i ent imméd i at ement su r chaque réc ip i ent
l a red evanc e qu i l eu r é ta i t d ue . Quelque fo i s le se igneur d emanda it
qu

’

on n e vendangeât qu
’un canton à la foi s , pour n

’avo i r pas à fa i re
l e s fra i s d ’

un trop grand nombre de val et s ; mai s c e s prét ention s
rencontrai ent généra l ement une oppos i t ion d éc idée d e l a part d es
hab i tant s

, pu i sque quand l a ban l i eu e é ta i t va st e , i l s c raigna i en t que
l a récol te des canton s r etardé s n e s e gâtât avant que l eur tour n e
fû t venu . L ’au tor i té supé ri eu re donna i t ra i son , d

’

ord i na i re , à c e s

p la ignants qu i i nvoquai ent l e bon s ens en faveur du maint i en des
anc i enne s cou tume s”.

Dans c er ta ine s loca l i té s , où l a c ul ture d e l a v ign e formai t l
’

oceu o

pa tiou pr i nc ipal e de l a populat ion , m ême u rba ine (comme à Col
mar

,
Tu rckh e im

,
R ibeauvillé

,
l e s v igneron s (R ebleu te ) é ta i en t

organi sé s en corp s de mé t i er , et l
’

on y entra i t comme dan s l e s
autre s corporation s d

’ar t i san s
,
aprè s épreuve s sub i e s d evant un

j u ry spéc ia l”. Mai s a c ô té d es v igne ron s propr i é ta i re s , i l y avai t ,
su rtout dan s l e s bonne s anné e s

,
de nombreux ouvr i ers agr i co l e s ,

at tach é s aux travaux du vignobl e ; que lque fo i s i l s vena i ent du
deho rs

,
mai s l e p lu s souven t i l s formai ent l e pro lé tar i a t d es vi l lage s

v i ni co l e s . I l s n ’

éta ien t d ’

o rd ina i re ré tribu é s que pou r une fa ib l e

1 . Ces règlements son t allégué s dans un procès, p la idé d evant le Consei l
souvera in. en 1609 , et rela té Notes d

’

a r ré ts , p . 153.

2 . Vo y . un procès pla id é a Co lmar entre le Chapitre d e W issembourg et

le M agistra t de ce tte v i l le ,
en d é cem bre 1695 . Notes d

'
a r rêts , p . 87 .

3. O n trouve ra tou t le d é ta i l de cette organ isation dans l
‘

ordonnance du
M agistrat d e Colmar, du 2 novembre 1605 , renouvelé e le 9 février 1664 .
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part en numéra ire ; on l e s payai t en gra ins , qu i fourni s sa i en t à l eur s
fami l l e s l a nourr i ture d ’ h ive r

,
et l e patron leur donna i t en ou tr e l e

bo ire e t l e manger ; par fo i s c ependant i l s é ta i en t t enu s de pourvo i r
eux-mêmes à l eur entre ti en et a lors l eur sal ai re en argent é ta i t un

peu augmenté . C e sala ire n eta i t pas , d
’ ai l l eurs , b i en cons idérab l e ,

pu i squ
’ i l osc i l l a , pendan t tou t l e XV I I” s i è c le , entre 1 franc et

1 fr . 50par journé e de travai l‘.

Quant à l a façon d i vers e de trai ter le j u s de la tre i l l e , une fo i s l a
réco l te t e rminée , nou s nou s conten teron s de répé ter i c i ce qu

’ en
dit l e voyageu r , déj à s i souven t c i té comme ob s ervateu r sagac e des
hab i tud e s du pays . I l y a , di t— i l , du v in que l

’

on entonne tou t
sor tant de l a c uve e t qu

’

on s er re dans d es va i s s eaux re l ié s de c erc l e s
de fer , dans l e sque l s on l

’ emp ê che d e bou i l l ir et de s
’

évaporer , en l e
bouchant b i en so igneu s ement . De te l v i n se con serve dan s sa forc e

,

j u squ a trente année s e t l
’

on en boi t par régal , en p et i te quanti té , à
la fin des repa s La cou tume d

’

Allemagne e s t de t i rer le
vin à c la ir aprè s qu

’ i l a bou i l ly ; mai s on en fume les tonneaux , tan t

grand s que p et i t s , ave c un morc eau de l inge sou fré qu
’

on a l lume
dedan s et qu

’

on y la i s s e con sumer afin que l
’

od eu r en pénètre le
fus t . L ’ expér i enc e montre que l e v in s

’y con serve mi eux que sur

sa lié
,
et qu

’ i l n ’ en sou ffre au cune al térat ion par le tran spor t . Ceux

qu i font gros s e provi s ion de vi n l e gardent dans de grand s tonneaux ,
dont i l y en a qu i t i ennen t b i en vingt muid s I l faut r emar

quer nu expéd i ent for t s ingul i er dont les Al leman s s e s e rven t pou r
vu ider un tonneau dan s un autre , s an s l e s remuer de l eur p la c e ,
fus s ent - i l s à vingt- c i nq pas

’

l
’

un de l ’autre
,
e t même dans d eux d i ffé

rente s mai son s . C ’ e s t par l e moyen d
’

un syphon , fa i t en long tuyau

de cu i r
, qu i s

’

embonche d an s l e s d eux futa i l l e s
,
d an s l eque l on fa i t

entrer à l ’a id e d ’

un gros sou fl e t l e vin , qu i pa s s e comme dan s un
canal d ’

un tonneau à l ’ autre
,
j u squ

’à la d e rn i ère goutte
Nou s retrouverons l e s produi t s des vignob l e s d

’

Alsace dan s l e
chap i tre relatif au commerc e de l a p rovinc e .

5 3 . L
’

ELEVE D U DET A I L

S i l a p la i ne d
’

Alsace é ta i t p r in c ipal ement recouverte d e champ s
et de forê ts , s i l e s co l l in e s é ta i en t ornée s de l eu rs r i c h e s vignob l e s ,
il y avait c ep endan t au s s i sur tout dan s l a Haute -Alsac e , d

’ as s e z

1 . M . Hanauer fixe le sala ire moyen des ouw iers vignerons a 1 fr . 1 1 , d e
1601 1625 ; a 1 fr . 54 , d e 61 26 -1650; a 1 fr . 41 , de 1651 - 1675 ; a 1 fr . 01 , de
1676 1700. (Etud es éeonom i sque , 11 , p . 543.

2 . M émoires de clause voyages , p . 184—185 .
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nombreu s e s p ra ir i e s , l e longdes cour s d
’ eau

, grand s et p e ti t s , aux
inondations capr i c i e u s e s d e sque l s e l l e s éta i en t fr équemment expo
sé e s . I l y avai t d ’autre par t de vas te s é t endue s de bruyère s et des

l and e s
,
trop d e s séchée s pour a tt irer l e s agri c u l teu r s , mai s capab l e s

de fournir une c er ta in e sub s i s tan c e , au mo i n s au menu bé ta i l ; i l y
ava i t sur tou t sur l e s flanc s et sur l e s crê te s débo i sé e s des Hau tes-Vos

ges d e magn ifique s p âturage s où l
’

on r encontra i t c e s nombreux trou

p eaux d e bête s à corne s qu i const i tua i ent une au tre d es r i ch e s se s
du pays .

On ne saura i t pré tend re c ep endan t que l
’

Alsace fût au XVI I e s 1ec le ,

pas p l u s que d e nos jou rs
,
une contré e par t i cu l i èrement propre a

l e léve des be s ti aux
,
n i qu

’ e l l e s ’y vouât avec un suc c è s par t i c u l i er .

E l l e ne pouva i t r ival i s er , même de lo i n , avec la Su isse e t la Fr i s e , e t
l e s é tranger s r emarqua i ent vo lonti ers que l e s typ e s de

’

ses rac e s
c heval ine s

,
bovine s e t ovin e s n ’ é ta i en t nu l l ement d e p remi er cho i x .

Mai s s i la qual i té fai sa i t dé fau t le nombre des suj e t s comp en sa i t ,
dan s une c er ta in e me su re l

’

infer iorité des produ i t s locaux .

Les ch evaux semblent n avo ir pas été trè s abondant s dan s l a Ba s s e
. \lsace , c a r on s ’y s e rvai t beau coup de bœu fs comme bê te s de tra i t
ou d e labour . I l s é ta i en t d ’ai l l eurs d

’a s s e z p e ti te ta i l le . I l est

m ême que s t ion de tou t pet i t s ch evaux de montagne , e spèc e de

p onies é co s sa i s , qu i aura i ent é té les d e sc endant s des ch evaux sau
vage s

’ ment ionné s d an s l e s Bas s es —Vosges et sur l e ver sant lorra i n a
l a fin du XVI e s i èc l e . Dans la Haute -Al sac e

,
l a popu lat ion ch eval i ne

é ta i t beaucoup p l u s nomb reu se‘ e t , dan s le Sundgau sur tout , l e s

paysans a i sé s avai en t des ch evaux de be l l e apparenc e ’ . Nature l l e
ment

,
les guerre s p erpé tu e l l e s de l epoque eurent une in flu en c e de s

p l u s fun e st e s sur l
’

é l ève du c h eva l dan s l a provi nc e . Tou t an imal un

peu convenabl e é ta i t tô t ou tard réqu i s i tionné ou s imp l em en t en l evé

pa r l e s troupe s qu i l
’

oc cupa ient , et i l n e re s ta i t aux pay san s“, s ’ i l
l eur en re s ta i t , que des bê te s ché tive s e t mal ingre s , don t le s rej e
ton s partagea i ent n éc e s sa i rement tous les dé fauts‘. Quand par ha sard

1 . D ans une razzia faite aux env irons d e Colmar par la garnison de cetle

vi l l e , en avril. 1634 , on enleva d ’

un coup 400chevaux aux populations ru rales
env ironnantes , et le M agistrat se pla ign i t d e ce qu ’en. que lques mois, la v i l le
ava it perdu plus (ie m i lle cheea uæ d ans sa banl ieue . (Revue d ’

A lsa ce , 1877 ,

p .

2 . I chtershe im . 11 , p . 6 .

3. Pour ne ci ter qu ’un exemp l e , pris au hasard ,
la commune d ’

Ebershe im

compta it , vers 1630, 280chevaux en 1649 , ell e en ava it 34 . G .

4 . S i l ’auteu r d es M émoi r es de deuæ voyages d éc lare (p . 200) que les che

vaux d ’

A lsace sont fort bons tout en les d isan t un peu su j e ts ala vii e
(grasse ou tremble ) , c

‘

est qu
‘

i l a vécu et peu près exc lusivement dans le
S onagan où la situation éta it me il leure .
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d ivers e s , e t su r tout parc e que l elevage en é ta i t p lu s fac i l e , grâc e
aux vaste s p âturage s de la montagne ‘. D ’ a i l l eu rs

,
c e n ’ é ta i ent pas

les campagne s s eu le s qu i ava i en t a lors l eur s troupeaux . La p lupart
des vi l l e s

, grand e s e t p e ti te s , d e l
’

Alsace en pos séda i ent encore au
XV I I e S i ec l e .

'A Stra sbourg,
en 16 1 1

,
le b erger du faubou rg de

Save rne avai t à en gard er un de c inq c ent s vach e s ; en 1634 , on
en l evai t c e lu i de Co lmar qu i compta i t d eux c ent s tê te s de gros

bé ta i l , et 30 vach e s à la vi l l e de Gu émar ’ ; a Laut e rbou rg,
un rec en

sement de 1654 cons tat e la p r é s enc e de 1 10 vach e s dan s la v i l l e“, et
encor e en 1680,

un règl emen t sp é ci al du Magi s trat d e Strasbourg
(H i r tenordnung) ob l igea i t les s ix berger s de l a v i l l e à condu ire
chaqu e jour au pâturage l e bé ta i l d es c i tovens et l eur i nd iqua i t l e s
ma i son s de chaque quart ier où i l s d eva i en t sonne r du cornet pour
ra s s emb l er l e ur s ouai l l e s ‘. Dans la vi l l e de C e rnay

, d epu i s le mi l i eu
du XVI e j u sque vers l a fin du KV I I I e s i èc l e . on metta i t en adj u
d ication l e tau reau , a in s i que le verrat des troup eaux de l a
Engénéral , c

’

é ta it l
’

une des ob ligat ion s du s e igneur t err i tor i a l ou
du déc imateur

,
de fou rni r à l a communau té l e s an imaux reprod

t eurs
,
é ta lon s , taureaux , verrat s , bouc s , bé l i ers , et j usqu

’

aux j ar s
et aux coq s . Dan s c er ta in e s local i té s cep endant , c e so i n i ncombai t a
tel ou tel p ersonnage , en vertu d

’

ob l igat ions trad i t ionnel le s . A
\Vesthoffen

,
c ’ é ta i t l ’abbé de Marmou ti er qu i avai t à entre ten ir le

taureau banalô ; a illeu1 s ,
c e ta i t l e curé

,
l e pa steur", ou te l au tre u su

fru i ti er d ’

un b i en cu ri a l ou communal . L ’ entret i en d e l ’ an imal é ta i t

parfo i s au s s i a l a charge d
’

un paysan qu i jou i s sa i t en é change de
c er ta in e s t erre s s i tuée s dan s l e ban d e la commune , et d es tinée s à
rémun érer cet ofii ce ° . Quant a l a surve i l lanc e du troup eau , el l e é ta i t
con fiée à un 0 11 51 p l u s i eu rs pâtre s , a s s ermenté s e t re sponsabl e s ,

1 . Cependant i l n
'

y ava i t pas d e gros bé ta il dans la partie mé rid iona le du
S undgau , ou du moins très peu . Les v i l lages qu i envoy a ient leurs bé tes à
cornes pa î tre su r les terres se igneuriales paya ien t un d roi t d e dépaissanœ

d
’

a i l leurs très faib le , même en admettant un très peti t nombre
d e bestiaux , pu isqu

’ en 1623 pour tout le com te d e F errette , i l ne rapporte
que 1 l ivre b£1loise 5 sols . (Bouvalot, Cou tumes d e F er rette, p .

2 . Revue d
’

sA l a ce, 1877 , p . 461 462 .

3. Bentz , D escr ip tion d e La u terb0u1g, p . 165 .

4 . H e itz , Zünf te con S tra ssbu rg, p . 10.

5 . I ngold , I nventa i re d es A rchi res comm una les de Cernay , H .H . 1 (1551

1786 )
6 . K iefer, Ba lbronn, p . 259 .

7 . D e la ce. terme , qu i , a
’

prem ière vue . parait si b izarre , d e S t iergut (champ
d u T au reau ) , appl iqué j usqu

‘à ce jour, dans la nomenclature v il lageoise , a
certa ins b iens cuniaux.

8 . C
’est a insi qu e

‘

n 1605 un pa \ san d e Balbronn é ta it chargé d e l l ntretien
du ve 1 rat de cette local ité en échange de usu fru i t de 1 F in: : ma tt (K ie fer, .

Ba lbronn, pp 259 . )
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auxque ls l e s p r0pr1etaires du bé ta i l paya ient un dro i t de gard e , en
d ehor s du trè s mod e st e sa laire en gra in s , p a i l l e e t v in que l eur
donnai t général ement la commune .

La rac e bovine d ’

Alsace é ta i t méd iocre , les vache s p et i te s e t mau
vaises la i ti ère s ; au s s i , d e temp s à au tre , l e s s e igneur s terr i tor i aux
l e s p lu s r i ch e s e t l e s p l u s souc i eux du b i en -ê tre de l eur s suj e t
fa i sa i ent acheter en Su i s s e des b ê t e s d e cho ix , afi n d

’am é l iorer
l ’ e spèc e . C

’

étaient surtou t l e s s i re s d e Ribeaup ierre , pos s e s s eurs
des vas te s pâturage s alp e stre s des Haute s - Chaumes , entre la val lée
de Sain te -Mar i e -aux—Mine s e t c e l l e de Mun ster , qu i s e d i s t inguen t
au XVI I e s i èc l e par l

’ inté rê t qu
’ i l s t émo ignen t à l

’

é lève du b é ta i l
,
et

y consacrent des sommes as s ez con s idérab l e s . De be l le s va ch e s
su i s s e s

,
ach e tée s en 1608 ,

e t en 1636 coûtèr ent chaqu e foi s 4 4 flor in s ,
so i t la premi ère 174 franc s et l a s econd e 159 franc s environ de
notre monnai e ac tue l l e ‘. Le bé ta i l ind igène qu i s

’

achetait par l
’ in ter

médiaire des brocan teur s i sraé l i t e s , coûta i t général ement b i en moin s
cher . Au commenc ement de la guerre de T rente An s

,
une vach e

ord ina ire s e payai t de 16 à 20 flor in s so i t environ 5 5 à 70 franc s .
Mai s

,
même en d ehors des pr i x de fam i ne , i l y a de notab l e s excep

t ion s à la règl e ; nou s r el evon s dan s un comp t e d e Balbronn

datant de 1631
,
le -

p r i x de 20 l ivre s p fenn ing pour un bœu f, c e qu i
fai t 149 franc s environ . Un autre bœu f

,
vendu la même année par un

ju i f de P fa l zweyer coût e 26 l ivre s à la communauté 3
.

Naturel lement , aprè s quelque s année s de guerre en Alsac e
,
l e s

perte s en bé ta i l consommé sur p lac e ou emmené par les troupes

fai sa i en t monter c e s pr i x dan s des proport ions effrayantes . I l en
é ta i t d emême à la su i te des ép i zoot i e s qu i ravagèren t souven t l a

provinc e au XVI I e s i è c l e . Aprè s la gu erre , fort cour te c ependant
dan s c e s parage s , d i t e de l

’

U nion ou de J u l i ers i l y eu t, de

16 1 1 à 16 13, une c r i s e trè s v iol en te de p e s te bovin e dan s la Haute
Alsace . U n chron iqueur raconte que , dan s l

’ e spac e de quatre s emain e s ,
mil l e tê te s de gro s bé ta i l pér irent dan s quatre vi l lage s s eu l emen t ‘. A
Strasbourg,

en 16 1 1 , sur un troupeau de 500 bê te s , 300

1 . Comp tes d u ba i l liage 1606 E . et Comp tes d u

ba i l liage de Zellenberg, 1636 E .

2 . A rchives de la. Haute-A lsace , E . 1211 .

3. K iefer
,
Ba lbronn, p . 241 . Voic i encore quelques prix , choisis dans

l’ouvrage d e M . l ’abbé Hanauer, pour indiquer les prix moyens d u bé tai l
pendant le XV I I° siècle . U n veau se vend à R ibeauvi llé (1619 ) 29 schell ings,
soi t 8 fr. 06 ; une vache à O elenberg (1633) 17 florins , soit 65 fr . 79 ; un
bœuf à S trasbourg(1690) 16 livres e t d emie , soi t 106 fr. 60 de valeur actuel le .

4 . A R einingen 300; aBurnhaupt, 300; a A spach , 200; a S chweighauseu ,

200. T sehamser, Anna les , I I , p . 341 .

5 . S chadæus, Chronique manuscr i te, fol . 351 .

R . R t—LU ss , Alsa ce.
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On ne connai s sa i t guère de moyen s sc i ent ifique s pour ven ir en
a ide aux an imaux a tte int s de malad i e s , su rtout quand c e l l e s— c i é ta i en t
contagi eu s e s . Nou s avons b ien rencontré l ’ une ou l ’autre fo i s

, dan s
l e s comp te s d

’ exp lo i ta t ion s rural e s la ment ion de thér i aque pour
l e s be st i aux mai s nou s ignoron s c e que c e pouva i t ê tre e t comment
l
’

on en fai sa i t u sage ‘. Le s paysan s a l la i en t d emander aux curé s et
aux r e l igi eux de l

’ eau béni te pour l a faire bo ire à l eur s bête s , et l e
remèd e é ta i t efficac e

,
à c e que nou s a s sure l

’une de nos sourc e s ’ .

Lors de l a p es te bovine de 1682 ,
au d ire d ’

un chron iqueur , une
par t i e des bêt e s malad e s fut sauvé e parc e qu

’

on l eur râcla it l a
langue j u squ

’ au sang ave c une cu i l l er d
’argent , et qu

’

on la frot ta i t
en su i te avec un c h iffon de la i n e rouge , trempé dan s du s e l e t d u
vinaigre ”. Malgré tou te s l e s ép id émie s pourtant , dont que lque s
une s é tai en t réc ente s

,
l a s tat i s t ique enregistrait à l a fin du XVI I e s i è c l e

un to tal de bœu fs et vac he s pour la Hau te et Bas se-Alsac e ‘.

L ’

é l evage d es mou ton s é ta i t a s s ez cons idérab l e , sur tou t d an s la
s econd e mo i t ié du XVI I e s i èc l e

,
e t i l s e développa encore au

XV I I I" , Nou s trouvons su r l e s t erre s des Hanau- Li chtenb erg,
des

comte s palat in s de Veldence ,
d es d e nombreu s e s

b erger i e s s e igneur i al e s , é tab l i e s , so i t dan s le but p lu s imméd i at de

produ ire de l a v iande d e boucher i e , so i t dan s un bu t p lu s indu s tr i e l ,
afin de fournir d e l a la in e aux fabr i c ant s d e t i s su s . Les comp t e s
admin i s trat i fs r e lati fs à ces é tab l i s s ement s domaniaux qu

’

on con

s erve dan s l e s arch ive s , p ermetten t d
’

en su ivre de prè s l
’

organi

sat ion matér i e l l e et le fonc tionnement
,
so i t dan s l a Haute so i t dan s

l a Bas se -Al sac e “, Là au s s i , l e s R ibeaup ierre mér i ten t d
’ ê tre nommé s

au premi er rang pour l e so in qu
’ i l s apport en t à la ge s tionde c ett e

branch e d e l eur s
C e s b erger i e s é ta i en t général emen t b i en garni e s ; c el l e deHeitern ,

1 . A .H .A . L
‘

. 121 1 .

2 . A quae i tem Ignatianae praesentem vim senserunt variac d iversis

añl ictae morb is bra tac animantes . J . Genv , J ahresber ichte der J esu i ten

(ad annum I , p . 142 .

3 . M ieg, Geschichte con. M ulha usen, I I , p . 34 .

4 . M émoire d e 7702 , fol . 6h.

5 . V oy . p . ex. les dossiers d e Berlingen (comté de la Petite - Pierre ) , pour
1669—1673 E . 1 18 e t 217 ; eeux d e Hangwi ller(lG7I
ceux des bergeries d

‘

Imbsheim , U ttwi l ler. Brumath, lngwi ller,Wimmcnan.

l laegen, M orsbronn , Preuschdorf (Hanau—Lichtenberg) , E . 1514 ,

1557 , 1642 , 1930, 2090, 2640, 2661 . Pour la Haute—A lsace , voy . les comptes
d e Guemar E . d e \Veckolsheim ,

de Heitern , de H ettenschlag,
d e Balgau , etc . (R i beaupierre ) , A . H .A . E . 1338, 1339 .

6 . En 1660, J ean- Jacques d e. R i beaupierre se faisait pré senter par un

nommé U lric Col l un mémoi re dé tail lé Vorschlag wie d ie S chaefïereyen
zu verlwessern und anzurichten E .
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Dès l e X\
’

I ° 5 1ec1e ,
les b ergers de l

’

Alsace , du S undgau et du B ri s

gau s
’

é ta i en t group é s en une Confr ér ie d es bergers , dont Egenolphe
d e R ibeaupierre ava i t ac c ep té d

’ ê tre l e p rot ec t eur fO beN
'

ærr ) e t à
l aque l l e un r ègl ement intér i eur de 1584 ava i t donné pou r c entre de
réun ion le vi l lage d e H irtz feld en , dan s l e voi s inage d

’

Ens ishe im .

E l l e était '

sous l e contrô l e d irec t de quatre m a i tres—bergers ; dan s
l e s a s s emb lé e s général e s , on d i scutai t l e s i ntérê t s pro fe s s ionnel s de s
adhérent s , régl a i t l e s que st ion s d i s c ip l ina ire s , fixait l e s amend e s des
membre s récal c i trant s , e tc . Pendant la guerre de T rente Ans , i l v
eu t i nt errup t ion d es séanc e s , mai s , l a pa ix de Westphal i e s igné e ,
les réun ion s régul i èr e s r epr irent ; dan s une a s semb lée sol enne l l e

qu i eu t l i e u à H ir t z feld en , l e 19 août 1649 ,
sou s la p ré s id enc e du

ba i l l i de Land s er , l e s statut s d e 1584 furent revisé s . Revu s une
s econde fo i s en 1658 , i l s furen t confirmé s e t approuvé s par l e Con
se i l souvera in

,
l e 1 1 j u i n

L e s ch èvre s semb l ent avo ir é té p eu nombreu se s en Al sac e au
XVI I e s i è c l e . I l n’

en e s t gu ère fa i t ment ion que dan s de p et i te s
local i té s de montagne , aux pâturage s abrup t s e t pauvre s , où

par un i té s ou par trè s p et it s group e s , e l l e s a ppart i ennent aux

p lu s dé sh ér i té s des hab i tan ts . Dan s certa in e s région s du comté de
R ibeaup ierre ,

e l l e s pa s sai en t d ehor s l e s nu i t s de la b el l e sa i son e t
d evenai en t a in s i pre squ e sauvage s ’ . Leur la i t s erva i t à fa ire un fro
mage peu appréc i é dan s l a p l a i n e , et l eur val eu r marchand e n e do i t
p as avo ir é té cons idérab l e ’

Le porc é ta i t , par contre , l
’ an imal domest iqu e , ou du mo in s l e

quadrup èd e l e p l u s r épandu en Al sac e , e t fourni s sai t la v i ande de
bouch er i e par exc el l enc e au XVI I e s i èc l e . Fra i ch e ou sa lée

,
éc ri

vai t M augue , el l e fa i t l a pr i nc ipal e nourr i ture des Al sac i en s‘,

Au s s i la rac e porc ine , p l us p et i t e d
’a i l l eur s que c el l e de Franc e ,

à l a ta i l l e cou rt e et ramas sée au poi l roux ou no ir5 a- t - el l e

par tou t ses repré sentant s , dan s l
’ en c e int e des vi l l e s l e s p lu s impor

tan te s comme St ra sbourg ou Colmar
,
au s s i b i en que dan s l e p lu s

pet i t v i l lage . Le ch i ffre des an imaux qu
’ i l e s t lo i s ibl e d ’

y héberger
sou s son to i t , est san s dout e fixé d ’une façon sévère par l e s ordon
nanc e s des gouve rnant s des c i té s , à Stra sbourg, l e Magi stra t n

’ en

1 . A .H . A . E . 670.

2 . A . Kahl , F orstgcsehiclztliche S /rissen ron Ruppoltsu
‘

0i lœu p . 29.

3. On ne les trouve que ra rement men tionné es dans les comptes , et quand
elles y figurent , c

’est à un prix fort m in ime ; a insi , à R ibeauv il lé . lors d e la
grand e fam ine de 1636 , alors qu ’

un agneau se vendai t six florins, une chèvre
ne coû ta it que 14 schell ings .

4 . M angue , H istoi re na turelle d ’

A lsa ce , I I I , p . 129 .

5 . M émoi res de d a t a: voyages , p . 200.



ÉT AT É co
‘

xosnonr. DE L
’

AL SACE 65

permetta i t que tro i s par mai son , ma i s c e s ordonnance s sont san s
c e ss e é lud ée s , e t i l ré su lt e m ême de c e tte dé sobé i s san c e géné ral e
de vér i tab l e s danger s pou r la santé pub l ique‘. La p l upar t des porc s
h eureu semen t hab i ten t la c ampagne , dan s l e s p et i te s vi l l e s e t l e s
v i l lage s d i s séminé s sur l e pou rtour des immen se s forê t s de p la ine
de la Hard t , de Haguenau , du Biemvald , etc . I l s y pul lu l en t ; l e s
s eul s bourgeoi s de la p et i te vi l l e d

’

Ensisheim pos sèdent , à l a dat e
du 6 s ep t embre 1603,

62 6 porc s , e t en 1605 ,
l ’ en semb l e d e tou s

c eux qu
’

on mène à l a glandée dan s l a forê t de l a Hard t s e monte à
t ê te s“. San s doute , l a guerre de T rente Ans fai t d

’

énormes
troué e s dan s l e s ré serve s an imal e s , comme dan s la populat ion
humaine de l ’Alsace . Mai s dès 16 48 , l e garde— fore st i er de Gros s
Kemb s s ignal e dan s son p et i t triage la pré senc e de 486 bê te s , et
l ’ é ta t général des par ti c ipant s à la gl andée de la Hard t soumi s à l a
Régenc e royale pour l

’ anné e 1650
, i nd ique d éj à de nouveau un

total de an imaux“.

Ces ch i ffre s si é l evé s n
’

ont r i en qu i do ivenou s é tonner , quand
nou s voyons que l l e s large s conc e s s ion s de dro i t s de glandage l e s
s e igneurs ou l e s commune s propr ié ta ire s de forê t s ac cordent à l eur s
re s sorti s sant s et , contre un payement mod ique , aux r iverain s ‘.

Dans l e comté de Ferrette‘ , par exemp l e , c haque bourgeo i s d
’

un des

vi l lage s de l a s e igneur i e é ta i t au tor i sé à mener à la glandé e l e
nombr e de porc s n éc e s sa ire s à l

’ ent ret i en de son ménage . C elu i qu i
cu lt iva i t au mo in s douz e jou rnaux de t erre

, pouvai t en avo ir de
douz e à qua torz e , l e s autre s de hu i t à dix ,

et les s imp l e s manon

vriers eux-mêmes , qu i ne pos séda i ent que l e ur s bra s , éta i ent admi s
à en envoyer tro i s . S i la gland é e ava i t é té suffi samment abondante

pour le p ermettre , l e s é trangers é ta i ent , eux au s s i , admi s à en pro
fiter

,
contre payement d

’une red evanc e
,
d i t e Rantzgeld ‘.

Nature ll emen t c e s d ro i t s ou ces pr ivi l ège s donnai ent l i eu à des
abu s con stants , d iffic i l e s à contrô l er , et occasmnna1ent de fréquente s
d i s cu s s ion s entre le s s e igneur s e t les u sager s . Dan s maint endro i t ,

1 Le Consei l d ’

hygiène d e la v i lle l ibre de S trasbourg constata , lors d ’une
rev1sion d es immeub les, qu ’i l y en avai t où trente cochons é taient parqué s .
(S trohl , Le Consei l d

‘

hygiène a u commencement d u X VI I I ° s ièc le. S trasbourg,

1879 , p .

2 . A .H .A . C . 816 .

3 . A .H .A . C . 816 .

4 . I l n
’

y avait pas seu lemen t le gland age (Eichelma st) d ans les forêts
de chênes ; mais , p lus au nord surtout, la pâture des fa înes (Ecker ich) ,
dans les forê ts de hêtres , é tai t presque également recherché e .

5 . M and emen t de la R égence d ’

Ensi sheim , du 28 septembre 1600.

C .
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le s paysan s n
’

envoya ient pas seul ement pâturer l e s bê te s qu i l eur
appar tenai ent en propre , mai s i l s en pr ena i ent en louage du d ehor s ,
contre ré tr ibution s ’ entend , e t l e s fa i sa i en t a in s i nourr ir

grat i s ‘. En 1669 , l a gland é e fut s i abondant e dan s la Forêt— Sainte
que l e Magi s trat d e Haguenau dé c ida en séanc e , d

’abord d ’ad re s s er
au Tout—Pui s sant des ac t ions de grâc e pou r un pare i l b i en fa i t , pu i s
de raco l er par tou t autan t d e cochon s que po s s ib l e , afin de t ir er l e

p lu s de profi t de c ett e auba in e in e spérée ’ .

C e d ro i t de gl andage s
’

exerçait d
’

ord inaire d epu i s la Sain t—Mich el

(29 s ep tembre ) j u squ
’ au jour des Ro i s {6 On p eut s e

figurer avec quel l e énergi e l e s loca l i té s , qu i ne se sentaientpas tr0p
fa ib l e s pour l u tter , maintena i ent v i s -à—v i s des s e igneur s l e s pr iv i l ège s

qu i a ssura ient à l eurs troup eaux p lu s de tro i s mo i s d e fran ch e
l ippée e t l e s engra i s sa i en t aux fra i s d

’autru i . Un exemp l e typ ique
s ’en rencontre dan s l ’h i sto ire des d i ffér end s d e l a vi l l e de Savern e avec
les s e igneur s copropr i é tai r e s de l a March e de Marmout i er . E l l e

pos séda i t d e t emp s immémor i a l l e d ro i t de parcour s e t d e gl andage
dan s l e s forê t s de c e d i s tr i c t . Tou s l e s s ep t an s , l e Magi s trat s

’

v

renda1t en proc e s s ion avec s e s troup eaux de porc s e t dre s sa i t proc è s
verbal offi c i e l de l a cérémoni e . En 1607

,
l e duc H enr i d e Lorra in e

,

l e comte J ean Regnard de Hanau - Lich tenberg, l e s i re Êverard de
Ribeaupierre e t C hr i s tophe de Wangen avec son fr ère

,
tou s co

propr i é ta ire s de lad i t e March e de Marmouti er ,
s e m irent à contester

c e pr iv i l ège ; le porch er de l a v i l l e fu t in su l té et expu l sé de l a forê t
du M a rc/swa ld

,
son fou e t e t son corne t à bouqu in empor té s comme

dépoui l l e s op ime s . Saverne porta l
’ affa ire d evant l a Chambre impé

r i a l e de Sp ire , qu i lu i donna ga in d e cau s e par arrê t du 28 avr i l 1609
e t condamna l e s agre s s eurs à l a re s ti tut ion des obj e ts enl evé s ‘.

Nous pré féron s ré s erver pour l e chap i tre re lat i f au commerc e
,

une sér i e de ren s e ignement s sur l e trafi c des b e st iaux en Alsac e
,

qu i pourra i ent évidemment s e rattac her tou t au s s i b i en au pré s ent

paragraph e , mai s qu i s eront pou rtant m i eux a l eur p lac e dan s un

1 . C
’est sur ce point qu'i l y eu t durant tout le X VI ° et le X VI I‘ sièc le d es

contestations entre la R égence épiscopa le et les hab i tants d e Balbronn et

d
'autres vi l lages voisins. l esquels prétendaient envoyer dans la forêt d e la
S truth autant d e porcs qu ’i l leur plairai t, en vertu d

'anc iennes trad itions du
moyen âge . (Kiefer, Ba lbronn, p .

2 . S ie/z amb sa lca venia , schwein su bewer09n . Vov . Ney ,

Geschichte d es Hei ligen F ors tes . I I , p . 31 .

3. F . vonBodungeu . D ie L1
‘

l tsels tein, p . 85 , et Nev Geschichte

d es Hei l igen F orstes , 1, p . 36 .

4 . Le Roy de S a in te-Croix , L
‘

A lsa ce en f ête, I , p . 159 . Le cornet a bon
qu in , pré c ieusement conservé dans les archives d e la vil le épiscopale . se voit
encore au jourd ’

hu i au M usée d e S averne .
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préoc cuper beaucoup de l ’ aven ir ; e l l e é ta i t mot i vé e d ’une par t

par l e be soi n de protéger l e s p la i s ir s cynégé t iqu e s des s e igneur s e t
de l ’autre , par c e lu i de mainten i r l e s dro i t s u sager s des commu
h anté s sur l e s pâturage s en forê t chas s e e t glandé e , c e sont , au
fond ,

l e s s eu l s souc i s sér i eux des p ropr ié ta ire s fore sti ers d
’alors ,

La montagne ent i èr e , sau f l e s haute s chaume s de sa c rê t e , et s e s

p ente s l e s p l u s bas s e s , formai t donc au XVI I
e s i è c l e une forê t pre squ e

conti nue , rarement entre coupé e de p ré s ou de p et i t e s exp lo i ta t ion s
agri co l e s ; dan s la p la i ne sub s i s ta i en t l e s tro i s grand s mas s i fs bo i sé s
d e l

’

Alsace supér i eure , moyenn e et in fér i eure que nou s nommion s
tout à l ’heure ce lu i de l a Hard t , c e lu i de Haguenau ou de l a Forê t
Sain te

,
et c e lu i du Bienwald . Le premi er s

’

é tendai t entre l ’ l l l e t l e
Rhin

, de Mulhou s e à Schl e stad t ; l e s econd barra i t , pour a in s i d ire
tou t l e pay s , du fl euve à la montagne ; l e d ern i er r emp l i s sa i t
l ’ e spac e entre Lauterbourg et Wi s s embourg,

entre l a Lauter e t la
Que i c h . La p l ac e que c e s forê t s t i ennent au jourd

’hu i su r l e s carte s
spé c ia l e s ne p eu t donner qu

’une idé e tout à fa i t i n suffi sante de l eur
é tendue i l y a deux s i èc l e s ‘. La p l u s vast e d

’ entre e l l e s é ta i t l a Sa in te
Forê t de Hagu enau (Sy lvi a sancta

,
Sa crum nemus

,
H e i liger F orst) ,

qu i al la i t en mas s e compac te d e l a Sauer , au nord , j usqu a la Mod er ,
au sud ,

e t qu i b i en qu
’un peu é chancré e déj à par des défri ch ement s

su cc e ss i fs
,
couvra i t au X I I e s 1ee l e environ hec tare s de terra in

,

au l i en des qu
’ e l l e embras s e de nos jour s “ C ’ e st c e l l e au s s i

dont l ’h i s toir e nou s est l e m i eux connu e . Propr1eté par i nd ivi s des
emp ereurs sal i en s , d es Hohen stau fen et des comte s de Lutz elbourg
Montbé l i ard , partagée p l u s tard entre l e s Hohen s tau fen et l ’ abbaye
de Neubou rg,

el l e fut , comme tan t d
’ autre s t erre s d ’

Empire , par t i e l
l emen t al iénée , et l a vi l l e de Haguenau fin i t par en d even i r copro

p riétaire . Dè s lors , l e s d i s cu s s ions e t l e s quere l l e s en tre la vi l l e
impér i a l e e t l e s grand s—bai l l i s (la nd vogt) n e c e s sèrent p lu s , e t du
XVe au XV I I 0 s i è c l e

,
c ’ e s t une su i te non i n te rrompu e de récrim i

nat ions mutue l l e s , chaque par ti e ac cu san t s a r ival e de mé connaî tre
ou de v iol e r l e s dro i t s u sager s en vigu eu r .

L ’ exp lo i tation rationnel l e des bo i s eux—même s s emb l e avoi r peu

préoccupé tant les autori té s admin i s trat ive s que les garde s fore sti ers

1 . Voy . la grand e carte forestière accompagnant l
’

ouvrage de M . de Berg,
M i tt/wi lungen über d ie / ors tl iehen Ver/za eltnisse von E lsa ss-Lothr ingen,

S trassburg, 1883, 1 vol . in

2 . Les donné es qu i su ivent sont emprunté es à. l ’excellente monographi e
de M . C . E . Ney (Gesehichte dœ Hei ligen F orstes bei Hagena u im E lsa ss ,

S trassb . , t . I - l l , 1888—1890, i i i est écri te d ‘

après les documents des
Archives de Haguenau .
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proprement d i t s , trop peu nomb reux , i l e s t vra i ; pour une su rve i l
lanc e efii cace des hec tare s de forê t qu i d eva ient ex i s te r
encore

, pour le moin s , au commenc ement du XVI I e s i è c l e . I l s n ’

é ta i en t
en effet que hui t , en 16 15 , dont quatr e nommé s par l a v i l l e e t quatre
par l e grand — ba i l l i ; tou s en semb l e sou s la tu te l l e co l l e ct ive de tro i s
admin i s trateurs (lVa ldmeis ter ) , dont d eux é ta i ent membre s du

Magi s trat d e Haguenau , tand i s qu e l e tro i s i ème , qu i é ta i t d
’

ord i na i re
au s s i l e trésor ier(Z insmeistcr ) du synd i cat , r epré s enta i t l e souverain e t
son d é légué , I l s ava i ent pour mi s s ion d

’

inspec ter jou rnel l ement l a
for ê t

, parcourant chaque foi s , san s dou te , un d i str i c t d i ffé rent ;
mai s i l s n’

hab itaient pas l a forê t e l l e—m ême , c e qu i l a i s sa i t un e
s ingu l i ère lat i tud e aux fraudeu rs et aux b raconni e rs ‘

La s i lvi cu l ture sc i en ti fique e t l ’ admin i s trat ion fore s t i ère é ta i en t
a lors égal ement dan s l

’ enfanc e . S i dès l a fin du KVe
S i è c l e on a

entrepr i s ça e t là que lque s d ra inage s pour as séch er des t e rra in s
tr0p marécageux , s i , p l u s tard ,

on ext i rpa systémat iqu ement l e s

p in s , qu i venai ent trè s b i e n d an s les terre s sab lonneu se s de l a forê t ,
pour les . remp lac er par des c h êne s , s i m ême le r ègl emen t de 16 15

p révo i t l a c réat ion de s em i s d e ch êne s fl:‘ichelga er ten) pou r rep la n
ter les end ro i t s d éfr i c hé s , c e s me su re s s emb l en t avo i r é té pr i s e s
sans aucun e sp r i t de su i t e , e t l e p lu s souvent mal exéc uté e s 2
La guerre de T rente Ans fu t plutô t favorab l e à l

’ extens ion des

grand e s forê t s de la p la ine . Toute exp lo i tat ion régul i è re ava i t à peu
p rè s c e s s é ; l e s s e igneurs ne songea i ent guè re à s e l ivrer aux p l a i
s ir s de l a chas s e

’

° l e s communauté s urba ine s e t rural e s voyai ent
fondre e t d i spara i tre l eurs troup eaux et n

’ avai en t p l u s qu
’ un fa ib l e

i ntérê t à fa ire valo i r l eur s dro i t s de pa rcou rs et de gl andage ; l eurs
hab i tant s d i spara i s sai ent eux-mêmes dan s la tourmente

,
e t loi n

d
’

u snrper l e sol de l a forê t sans d éfen s e , i l s la i s s ère
'nt c e l le—c i ab sor

ber d es champ s j ad i s fert i le s e t parfo i s les ru in e s d ’

un vi l lage tou t
ent i er . Même quand lapaix fut s igné e , l

’

é ta t des cho s e s ne changea

guère pour le moment . Le s prop r1etair
_

e s ac corda i ent volont i er s
tout l e boi s néc e s sa ire à la recons truct ion des mai sons inc end i ée s ou
démo l i e s

,
afin d ’ att ire r dans le vo i s i nage de l eu rs boi s d es c l i en t s

nouveaux
,
et le bo i s mor t é ta i t donné grat i s , pou r ne ttover un peu

1 . Ney , I , p . 110.

2 . Ney , 62 , 64 , 76 . etc . Le déblayage d u boi s mort (cla ub ho lt: ) ne se
faisait que par le travai l volontai re des riverains qu i a l la ien t en chercher
pour l eurs besoins , et prenaient naturellement de pré fé rence le gros bois ;
aussi les menus b ranchages qu’ i ls la issaient su r p lace , encombraient—il s les
sentes et causaient-ils parfois de vastes incend ies , éteints a grand

’

peine .
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l a forêt d epu i s longtemp s abandonné e qua s imen t à el l e—même‘. Le s
troup eaux , qu i s e r econ st i tua ient l ent ement

,
trouvai en t p l u s prè s

d es vi l lages , d es champ s en fr i ch e et des communaux san s emp lo i ;
le t emp s é ta i t bi en p a s sé ou ju squ a d ix mi l l e porc s grou i l la i en t
dan s l a Forê t -Sa int e 2

Quant à l a vente des bo i s en grand , à l
’ exp lo i tat ion indu str i e l l e

e l l e é ta i t à peu prè s nul l e , pour un e rai son b i en s imp l e ; la pénur i e
de bra s porta i t l e s fra i s d

’exp lo i tat ion à un taux s i é l evé ,
et l e s

ach eteu r s é ta i en t s i rare s
, qu e l a vente des p l u s b eaux bo i s de con s

truct ion
,

à p lu s fort e ra i son du boi s d e chauffage , ne le s con
vra it p as toujour s ou les couvra i t à p e in e”, 11 en é ta i t à peu prè s
par tou t de m ême , d ans laHaute—Al sac e , comme dan s l a Ba s s e
Al sac e

,
les m ême s cau se s produ i sant les mêmes effet s .

P eu à p eu c ep endant l a s i tuat ion se mod ifia . E l l e n e s ’

améliora

pas pré c i sément tout d
’ abord . Le s v i l lage s une fo i s r ebât i s, l eurs

hab i tan t s d evinren t p lu s entreprenant s , trouvèr ent bon de se chan f
fer e t de s ’

arrond ir aux dép en s du s e igneur ,
et s ur tout le s troup eaux

de gro s bé ta il et de porc s r evi nr en t b i entôt , en nombr e plu s con s i
dérable , parcour ir et ravager qu e lque p eu l e s ta i l l i s d es ch ên e s et
des h être s , ou brout er l ’herb e des c la ir i èr e s . La p l upart d es s e i

gneurs terr i tor i aux d
’

Alsace é ta i en t a s s ez prè s de l eur s forêt s pou r
lesd éfendre ; mai s l e p lu s impor tan t de tou s , l

’h ér i t i er des pos s e s
s ion s de l a mai son d ’

Au triche
,
voy a i t s e s dro i t s mé connu s , so i t par

l e s u sager s , so i t par s e s vo i s i n s , et les r ares fonct ionna ire s qu i sub
sistaient encore au mi l i eu d e l a dé sorgan i sat ion général e n

’

é ta i en t

guère d i spos é s à d é fendre p én ib l ement des dro i t s oub l i é s par les
uns e t od i eux à c eux qu i s

’ en souvena i ent en core .

C ’ e s t c e qu i amena Lou is X IV à c ré er en 166 1
,
i mméd i at ement

aprè s la mor t du card i na l de Mazar i n , un e M a z
‘

trz
‘

se d es ea ux et forê ts

pour l
’

Alsace ,
comme i l en exi s ta i t d éj à pou r l e r e st e de la France

Mai s l e s dro i t s de l a cou ronne ne furent guèr e m i eux sauvegardé s
d

’abord . Pendan t p rè s de trent e an s encore , le d uc de Mazar i n , pu is
l e baron d e Montc lar

, grand s -ba i l l i s de Haguenau , para i s s ent avo ir
agi dan s l e s que st ion s fore st i è re s comme i l s l

’

entenda ient , et ils eurent

1 . En 1652 , la forêt d e Haguenau tou t entière n
’

é tai t plus surve il lé e que
par deuæ gard es .

2 . Ney , I , p . 36 .

3 . Lorsque la v ille de Haguenau , c riblé e d e dettes et ne sachant où
trouver d e l ‘argent , vend ses cloches et me t en gage ses vases sacré s ,
vers la fin de la guerre , el le ne songe pas a fa ire abattre ses chênes sécu
laires , qu i représentera ient au jou rd

‘

hu i des centa ines d e mi l l iers d e francs ;
ses gouvernants sava ient trop bien qu ’ i l s n’

en tirera ient aucun profit appré
c iable .
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mettre l ’ordre dan s l e chao s‘. C ep endant la d é fens e général e d
’

abat
tage fut r et irée p lu s tard , Haguenau , comp l ètement in c end iée par
l e s troupe s royal e s d uran t la gu erre de Hol land e , ayant un u rgent
b esoi n de bo i s d e construc t ion e t au s s i de numéra ire pou r payer
les ouvr i ers chargé s de l a rebâtir . Les v i eux chêne s de l a Forê t
Sainte recommenc èren t donc à tomber sou s la cogné e , d

’ autant p lu s
abondamment que , l a pa ix de Nimegue s igné e , l e s marchand s hol
landa i s revinrent éga lement . De 1680à 1687 , Haguenau ne vend i t
pas mo in s de tronc s , d

’une ta i l l e énorme
,
à ce qu

’

on a s sure
,

.
à

un entrepreneur nommé Van Stockum , qu i ne l e s payai t que qua tre
l ivre s n eu f d en i er s , l a p i è c e ’ . Ce Hol landa i s (qu i d

’a i l l eur s é ta i t
un Brandebourgeois d e VVesel) fi t c ep endant , en fin de comp te , une
a s s ez mauva is e affa ire . I l ava i t payé d

’ avanc e la coupe enti ère , et
quand survint la guerre du Palat inat , i l n

’ ava i t pr i s l ivra i son que de
tronc s ; l e s communi cation s avec le s Pays -Bas re stèrent long

t emp s fermée s , et dou z e an s p l u s tard ,
aprè s la pa ix de Rysvv ick ,

l ’ affa i re n ’ é ta i t pas encore r églée .

C ependant l e gouvern ement commença i t à s emouvoir d
’une

exp loitat ion tr0p peu souc i eu s e de l
’

a ven ir . On ap
‘

p l iqua donc en
Al sa c e l e s arrê té s du Cons e i l d ’

É tat de 1683 et d e 1685
, qu i ,

dan s l ’ in térê t de la mar in e royal e
,
d éfenda i ent d e coup er

san s p ermi s s ion spéc ia l e du grand — maître des eaux et forê ts
,

des boi s d e hau te futa i e dan s tout endro i t é loigné
« de mo in s

de qu inz e l i eu e s de l a mer e t d e mo in s de s ix l i eue s d
’

un

cou r s d’ eau nav igab l e . En août 1694 enfin
,
un cons e i l l er d ’ É tat

,

M . de Gal lo i s
,
fut nommé grand mai s tre des eaux e t forêt s d

’

Al

sace
,
et commi s sa i re pou r la reformat ion d e sd i te s forê t s C ’ es t

l u i qu i i naugura l
’ aménagement rat ionne l et l ’ exp loi tat ion commer

c iale sy stémat ique des grand e s fo rê t s de la provinc e ; pour l a forê t
de Haguenau , en par t i c u l i er ,

la v i l l e y con serva tou s s e s revenu s
,

mai s n ’ eu t p lu s à y fa i re ac te d ’admin i s tra tion supér i eure , et l e s

grand s—ba i l l i s , déchu s de tout d ro i t d
’

imm ixt ion dan s l e s a ffaire s ,
duren t s e conten ter d é sorma i s d e ce rta in e s comp e

'

icnccs fore st i ère s
en natu re que l e ur la i s sa i t le gouve rnement .
La nouve l le admini strat ion ava i t à sa tê te un grand -maî tre

,
rés i

dant à En s i sh e im et d eux maî tre s des eaux e t forê t s ré s idant à
Ens i sh e im et à Haguenau , tou s tro i s pos sédan t l eu r offi c e 51 t i tre

Ney , I I , p . 40.

Pou r comprend re tou te la mod icité d
'

un prix pare i l , i l faut se rappeler
qu ’en 1876 un sapin centena ire se venda i t en A lsace 200francs e t le b01s d e

chêne mass i f env iron 100 fran cs le mètre cube . (t
‘

-rad . Heima tskunde ,

p .
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h éréd i ta ire , et ayant chacun sou s lu i un l i eu tenan t du ro i . un
,p ro

cureur du roi , un gard e—marteau , un greffier , deux hu i s s i er s , un
a rpenteur ,

un réarpentenr
—sou ehe teur ,

un se rgent col l ec t eur des
amend e s et hu i t s ergent s la gard e , qu i tou s , pour é carter les

influ enc e s local e s , d eva i ent être é tranger s au pays‘, tou s au s s i ,
car l a que st ion re l igi eu se s

’

imm isça it alor s par tou t , Cathol ique s
romain s ’ . Quelque s ann ée s p l u s tard c ependant , u n arrê t du Con
s e i l d ’

É tat , du 29 novemb re 1700,
suppr ima l e s d eux maîtr i s e s par

ticulières , pour donner une autor i té p lu s grande à l
’un ique ch e f

qu i sub s i s te“, et dont l e s déc i s ions é ta i en t soumi s es d
’a i l l eu rs à

l ’appe l d evant l a T abl e de Marb re du Par l ement d e Metz‘.

Avec un p er sonne l homogèn e e t doc i l e on pu t entreprend re dès
lors l a mi s e en val eur des ré s erve s ac cumu lée s dan s l e s grande s
forê t s d ’

Alsace . San s doute dès 1670,
un arrê té du Cons e i l d ’

É tat

avai t pre sc r i t des coupe s régul i ère s annue l l e s‘, mai s i l é ta i t r e s té à

peu prè s l ettre mor te ; l e p lu s souvent on n ’avai t enl evé j u squ e -là
que l e s arbre s d écrépits , qu i ne s emb la i en t p lu s pouvo ir contr ibuer
a l a nou rr i ture des troup eaux“, et même d e c eux-là on en avai t tant
la i s sé s sur p i ed que M . de Gallo i s

,
dan s son rapport de 1696 , dec la

ra i t que tou t Hague nau pou rra i t abondamment s e chauffer pendant
d ix ans avec l e bo i s pourr i s san t dan s l a forê t san s au cune u t i l i té

pour p e rsonne‘.

L ’act ivi té du prem iergraud -maître a é te j ugée d
’une façon for t d iver

gente de son t emp s e t de nos jou r s . M . de La Grange , so i t qu
’ i l

eût des ra i son s p er sonnel l e s pour ne pas a imer un e autor i té qu i ne
lu i é ta i t pas subordonné e , soi t qu

’ i l fû t s imp l ement l
’

éc ho des do
léanc es de se s admin i s tré s al sac i en s , par l e ave c une c erta in e amer
tume de l ’ ac t ion de la maî tr i s e des eaux et forê t s

,
et voudra i t

évidemmen t in s inu er qu
’ e l l e a été fâcheu s e pour le calm e e t l e b i en

ê tre matér i e l des populat ions , qu i ne connai s san t r i en aux pre s
criptions nouve l les , tombent en faute e t sont ru in ée s par les
amend e s . Ce qu i fai t , ajoute - t—il , qu

’ au mi l i eu des bo i s qu i l eur
appart i ennent , i l s a iment m ieux ne po i n t s e chau ffer que d

’

é tud i er

1 . La liste des noms donné e par M . Nev (I I , p . 42 ) ne porte en effet
aucun nom d

’

origine alsacienne .

2 . Ney, I l , p . 97 .

3. A rchives d e la Haute—A lsace , E . 679 .

4 . La Grange . M émoire, p . 22

5 . I l d éc ida it que dans la forêt d e Haguenau , l 50arpents seraient d é frichès
chaque anné e ; on voit que les triages d énud é s ava ient le temps d e se

reboiser . Ney , J ahrbuch des Voyesen/rluhs, 1894 , p . 15 .

6 . D ie keine E icheln mehr tragen moeehten.

7 . Ney , J ahr buch, p . 19 .
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l e s ordonnanc e s‘ I l y r evi ent encore d an s unautre endro i t de
son AI émoire

,
tan t l a qu e st ion lu i t i ent à cœur Les hab i tan s (de

la p rovinc e ) t ira i ent au s s i l eur sub s i s tanc e du bo i s e t du charbon

qu
’ i l s fa i sa i en t d an s l e s for ê t s e t vendai ent dan s le pai s . C e p eti t

comme rc e a c e s sé d epu i s l
’

é tab l i s s ement d e l a Maîtr i s e d es eaux et

forê t s qu i l e s a emp êché s de l e s cont inu er . C eux de l a Haute—Al sac e
sont pr i vé s d e l

’ u sage qu
’ i l s en avo ient sur la forê t d e la Har t , en

païant une p et i te red evanc e , et l e s offic i er s
,
au l i eu d ’

instru ire le

p eup l e e t de l
’

accoutumer à ob s erver l e s ordonnanc e s
,
l ’ on t ac cab lé

tou t d ’

un coup d
’

amendes e t de contra inte s pour l e s mo indre s
faute s

,
et comme les

_

appellat ions de l eu r s s enten c e s ressortissent à
la T ab l e d e Marbre du Par l emen t de Metz

,
où l e s Al sac i en s ne

p euvent se ré soud re d ’al l er p la id er , i l s sou ffrent p lu tô t tou te s l e s
r igueur s des s ent enc e s que de s

’y pourvo ir en appe l?
On se rend mi eux comp t e en core d es mot i fs du m écont entement

de la popu lat ion al sac i enne , en examinant l e s changements que l
’ iri

tendant propos e d
’ i ntrodu i re dan s l e s agis s ements de l a M a îtrise .

Pou r ré tab l ir l ’ord re , d it- i l , i l s era i t néc e s sa ire , en fa i sant valo i r
les d ro i t s du Ro i

, de donner au ss i moïen au p eup l e de pouvoir suh
s i s te r, en i nd iquan t a chaque communauté un cer ta in canton de
boi s pou r son u sage , en pai ent un dro i t p ropor t ionné à la val eur
d u bo i s e t en ob s ervant pour les coup e s c e qu i e st pre s cr i t par l

’

or

donnance
,
autrement le pa i san s era ru iné et ne pourra pas sub s i s ter

s
’

il e s t ob l igé d
’ach eter d es boi s en corde , pour s e chauffer et en

trafiquer , l u i qu i le façonne lu i -même dan s les sa i son s où i l n
’ a pas

autre c ho s e a fa ir e . D ’a i l l e ur s l e s bo i s sont en s i grand e quanti té

qu
’

on peu t d i re san s exagérat ion qu
’ i l e s t impo s s ib l e d e l e s dé

grader“ et d
’

en t ire r un p lu s grand avantage par p lu s de sévér i té .

I l en est de m ême du p âtu rage , pu i squ e l
’herb e se p erd dan s l e s

bo i s san s que l e Rov n i ses suj e t s en p rofi t ent ; i l sero it a i sé d
’

y

reméd i er en i nd iquan t de m ême aux communauté s , qu i veu l en t ê tre
gu idée s e t inst ru i te s , d es endro i t s d an s l e s forê t s où e l l e s pou r
ra i ent fa i re pa 1

‘tre l eu rs be s t iaux sans v cau ser d e dommage s‘.

1 . La G range , M émo ire , p . 221 .

La Grange , M émoire, p . 236 . Les T ables de marbre é ta ien t d es tri

bunaux d es eaux et forêts ; i l n
’

y en ava it d ‘abord qu
‘un seul , qu i siégea i t

a Paris, d evant la grand e tab l e de marb re d e la G rand ’

S alle d u P ala is d e
justice (de là le nom ) , pu is on en créa d ans les d iffé rents parlements ; elles
furent supprimées par l ’ é d it d e févrie r 1704 et remplacé es par d es Chambres
d e I l é formation.

3. En pré sence d es d égâ ts comm is par certa ines communes, e t que nous
c iterons tou t a l

'

heure , ou ne peut s‘empêcher d e trouver La Grange bien
optim iste pour un adm inistrateur émé rite qu

‘

i l é ta i t.
4 . La Grange , M émoir e , p . 237 .
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d eux année s s eu l ement , l e s hab i tan t s de La Baroch e lu i ont c0 1tpé
p l u s de arb re s dan s s e s forê t s du val d ’

O rbey ,
non pas pour

se chau ffer eux-mêmes
,
mai s pour l e s vendre sou s forme de bo i s ou

d e charbon ,
san s ob s erver au cun r ègl ement de gruer ie ni s

’arrê ter à
s e s inh ib i t ion s ‘. Le Conse i l souvera in d ’

Alsace d é fend i t aux hab i
tant s du val ‘

d
’

O rbev d
’

aba ttre dorénavan t au cun bo i s san s la per
mi s s ion du s e igneur ,

a p e ine de p r i son e t de confi s cation de tou s
l eur s b i en s .

Mai s s i la d e stru ct ion d es arbre s en p l e in e s ève e t de haute futa i e
é ta i t enfin sévèrement pun i e par l e s r ègl emen ts nouveaux , s i un

p er sonn el p l u s nombreux fai sai t exé cu te r c eux—c i avec p l u s de
r igueur qu

’

au tre fois ’

,
la va leur du bo i s re s ta i t toujour s en core s i

fa ib l e
, que l

’

on ne songea i t pas a lé s iner sur le bo i s mor t ou sur l e s
arb re s dépér i s , ni m ême sur l e s bo i s d e cons truct ion

,
et qu

’ i l s
é ta i en t octroyé s largement aux r i vera in s , pou rvu qu

’ i l s n e pr i s s en t

po int pré texte de l eur s excur s ion s a l a forê t pour s e l ivrer au bra
connage . A c et égard ,

l a tolé ranc e é ta i t anc i enn e ; a in s i l e r ègl ement
de l a forê t de l ’O ed envvald , appar tenant à l a v i l l e de Strasbourg,

promulgué en 1657 , s e préoc cup e tou t d
’abord d ’

en i nterd ire l ’ entrée
aux ch i en s des pay san s , d e la Sa in t-George s à la Sa in t—J acqu e s , et
n e l e s y to l ère de la Sa int- J acqu e s à la Sain t - George s , qu

’

encombrés

d
’une tr ique , longue de c inq quar t s d

’ aune et so l idement fixé e au
cou ,

afin de l e s empê ch er de cour i r aprè s l e gib i er ; mai s l e s hab i
tant s dcs commune s de Nor th ei m ,

Mar l enh e im
,
Kirchh e im et Od ratz

h e im sont au tor i sé s à y ch erc he r tout l e bo i s mort e t l e s branche s
ca s sée s don t i l s au ra i ent b e so i n pou r l eur propre u sage ; s eulemen t ,
i l s n e d evron t pas en vend re “.

L ’

ordonnanc e palat ine qu i règl e l e s d ro i t s fore sti ers du comté de
l a Pe ti te -Pi erre , e t qu i date à peu prè s de l a même époque , est
tou t au s s i l ibéral e a u suj e t de la con somma tion du boi s d e chau f

l
’

age et même de con struc t ion
, qu

’ e l l e ac corde non seulement . aux

fonc tionnai re s c ivi l s e t ec c lés ia s tiqu es , mai s a tou s et a chacun de

1 , A .H . A . E . 2620.

2 . 11 ne faud rai t pas croire en effet que les anc iens règlements ne visa ient
point de pare i ls d é l its . La F orstordnung d es R ibeaupierre , d e 1605 , d é clarait
que le vol d

’

un j eune chêne sera it pun i de 6 fl orins d ’amend e , et celu i d ‘

un

j eune sapin d e deux fl orins d ’amend e . (K ahl , F ors tgcschichtl iche S hia -

zen,

p . M a is comb iende fois ces pénal ité s ont—elles é té réell ement appl iqué es?
3. O rdonnance d u 7 j u in 165 7 , placa rd 111 - fol io imprimé . 0 11 v l it l

‘

obli

ga tion imposé e aux fonctionna ires d e la vi l l e l ibre à. M arlenheim e t £1 Was

seloune d e prend re leurs compétences sous forme d e tant et tant d e cordes
d e bois , la où les forestiers les au ra ient préparé es, au l ieu de se faire
abattre des gros troncs a proximité de leu r ré sid ence , ce qu i d évasta i t tr0p
certains can tons . .
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nos suj et s San s dou te , on n e do i t abattre des arbre s sa in s pour
les brûle r que dan s le ca s où .i l n ’y aura i t p lusde bo i s mor t (I iegend
halls ) , mai s ce d erni e r é ta i t fou rni par l e s gard e s fore sti er s par lot s
égaux à tou s les ménage s , et dan s l a quant i té requ i s e pou r l eu rs
be so i n s ‘. S

’

agissa i t
—i l de con stru i re un e nouve l le mai son

, on avai t
égal ement dro i t au né c e s sa ire terme é la st ique , i l e s t vra i , mai s

qu i devai t ê tre l e p l u s souvent i n terpré té dan s un s en s large par
l e s autor i té s local e s d u XV I I 9 s i èc l e
Dan s la Haute-Alsac e , l e s a l locat ions pour boi s de cons truct ion
exi sta i en t encore ver s l a fin du s i èc l e . Un proc è s -verbal , dre s sé l e
29 j anvi er 1688

,
nou s a conservé les ch iffre s su ivant s pour une sér i e

de vi l lage s du comté de Ferre tt e ; l a natu re du bo i s s
'

eXp lique san s
dou te par l a proximi té des forê t s de te l l e ou t e l l e e s s enc e dominante .

A \Verentzhausen,
on donnai t aux hab i tan t s du bo i s de chên e pou r

les s eu i l s e t l e s p lan cher s des mai sons ; à Bouxwi l l er , d ix p i n s e t
s ep t à hu i t ch êne s par d emeure ; à Fi s l i s , s e i z e p in s ; à L

‘i n sdorf
,

s ix à d ix chêne s ; à Wollschw iller , au tant de sap in s qu I l en fau t
,
et

quatre ch êne s ; à Li eb sdor f, quatre chêne s e t douz e sap in s ; à Vi eux
Ferre tte

,
tre i z e s ap in s e t douz e chêne s ; à Ri e spac h , tou t l e bo i s de

con struc tion néc e s sa ire pour une con struc tion de peu d importanc e ,
on y a fourn i j u squ

’ à trente— c inq tronc s d
’arb re s

,
e tc .

La d é l ivranc e de c e s bo i sLseigneuriaux n
’

é ta i t pas toujours abso
lument gratu i te . Ain s i l ’on payai t dan s l a s eigneur i e de Bibeau

p i erre un dro i t de toccage (S tanzmgeld ) pou r c haqu e tronc d é l ivré
par les gard e s ; i l est vra i que l a red evanc e é ta i t m in ime , car e l l e n e
dépas sa i t pas que lqu e s p fenn ings‘.

L ’admini s trat ion des forê t s d ’

Alsace é ta i t parfo i s a s s e z comp l i
quée ; car

,
en d ehor s d es va s te s é tendue s appar tenant à un seu l

maî tre
,
i l y avai t au s s i des propr ié té s col l ec t ive s , des 1Wa rc lzes fores

tières
, qui r e leva i en t d e propr ié ta i re s ou d

’

u su fru itiers d iver s .

1 . S o c iel E iner d a s J ahr d urch bed u r;/ t£g ist . I l d eva it cependan t y avoir
une limite , pu isqu ’

i l est d i t plus bas qu ’on pouvai t encore en acheter,
d

’après un tari f ra isonnable (leid ige tqæ) , si l
‘

on en consommai t davantage
que sa part .
2 . Lü tselsteiner Wa ldordnung,

d u 17 février 1658 . A u m i l ieu d u

XVI I I ° sièc le
,
a lors que les forêts ava ient d é j à notab lement d iminué , onne

donnait p lus que 4 mè tres cubes d e bois e t 10 fagots gratu itement à chaque
ménage . (Bodungen, Lü tselstein, p . L

’

ordonnance de 1658 excluai t d u
partage les gens si pauvres qu ’ i ls demeura ient en loca tion d ans la chambre
d

’

un a utre.

3. Bouvalot, Coutumes d e F er rette, p . 282—289 .

4 . On voi t par une pé tition d es gens de S aint -Blaise , Echery , etc .

, pré
sentée à. Everard d e R ibeaupierre , le 9 février 1602 , que ce droit de toccage
avait é té autrefois de trois pfenn ings et qu ’il ava i t é té porté au double . I ls
d emandent qu’on revienne à l ’ancien usage . E .

R . R euss . A lsa ce .
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Plu s i eur s d ’ entre el l e s ont s ub s is té ju squ a la Révo lu t ion . L ’une
d es p lu s connue s é ta i t l a March e Commune (d ie Geme ine 1Wa rk )

qu i s
’

é tendai t des d eux côté s du L andgra ben, c
’ e st—à- d ire du fos sé

,

s éparan t de t emp s immémor i a l , l a Haut e e t la Ba s s e -Al sace .

C ette a s soc iat ion fore st i ère comprena i t l e s s ep t commune s d e
R ibeauvillé

,
Guémar

,
Bergh e im ,

Saint—H ippo lyt e , O hnenh e im
,

E l s enh e im et O r schw i l l er , qu i e l l e s -même s appar tena i ent à quatre
s e igneur s d ifférent s , l e s ire de R ibeaup ierre , l e duc de Lorra in e ,
l ’évêque de Strasbourg e t l e s e igneur de Hohkoenigsbou rg

‘
. E l l e

avai t un e admini s trat ion commune e t une jur id i c t ion propre . Son

ch e f héréd i ta ire (O berm a erker ) , l e s ire de R ibeaup ierre ,
t ena i t

chaqu e anné e un p la id sol enne l au vi l lage d
’

l llhaeusern
,
où l

’

on

renouve la i t l e s erment d ’

ob server l e s s tatu t s de l ’ a s soc iat ion ; tou s
l e s s ep t an s , un cort ège , formé par les repré s entant s d es commu

nautés u sagères i n sp ec tai t à ch eval l e domaine de la March e , e t en
vér ifia it avec soi n l ’abornement .

Un exemp l e p l u s cur i eu x en core d
’un e admin i s trat ion commune

,

parc e qu
’ e l l e e s t composé e exc lu s ivemen t de s impl e s paysan s , e s t

c e lu i que nou s offre l a forê t de l
’

Aspruch, appar tenant
'
aux quatre

v i l lage s deHatten , Rit tershofen , Oberb et s chdorf etNiederbetschdorf.
E l l e é ta i t surve i l lé e p ar des fonct ionna ire s spéc iaux (Wa ldnzez

‘

ster )
a s s ermenté s e t soldé s

, qu i régl ementa i ent l e s d ro i t s de parcour s e t
marqua i ent l e s coup e s nouve l le s ! . Le tr ibunal des vingt échevins s e
réunissa i t sur l a col l i n e d u j ugement (R ügberg) et prononça i t des
amende s contre c eux qu i ne r e sp e c ta ient pas les r èglements , qu

’ i l s
fu s s en t nob l e s ou rotur i ers

,
bourgeo i s ou manant s . C

’ e s t a i n s i que
nou s l e s voyon s condamner en 1601 l ’ intendant de l ’ abbe s s e d e
Kœnigsbruck à vingt livres d

’amend e
, pour avo i r fa i t curer l e c anal

du moul in de l ’abbaye san s le cons entement des commune s
,
b i e n

que ce canal traversai t la forê t ; e t c e tte m ême année ,
le s i re Ph i l ipp e

de Fl ecken ste i n s ’ é tan t p ermi s d
’

y fa ire enc lore un d é fri ch emen t ,
ordonné par l u i , l e s commune s firent arracher l a c lô ture . Le nob l e
d é l inquant s

’

obstinant à envoyer des ouvr i er s pour l a re fa ire , les
agent s fore s ti ers du synd i ca t les arrê ten t , l e s condui s ent au
R ügberge t l e s fon t mettre à l ’amend e“.

1 . Cela prouve , comme l ’a d é j à fa it remarquer d
'ai l leurs M . Vé ron-R é vi lle

(J ur id ic tions , p . que l ‘organisation d e la M arche est certa inement très
anc ienne , et qu'el le exista it avant le frac tionnement territorial d u pays dans
la seconde moi t ié d u moyen âge .

2 . Voy . pour les d é tai ls le travai l très compl e t d e M . D . H uckel , Régle
menta tion d

’

una/ orét communa le, Revue d
‘

A lsa ce, 1882 , p . 363.

3. Revue d
’

A lsa ce , 1882 , p . 366 -367 .
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p et i te r iweré et d ’ac t iver a in s i l e tran spor t des bo i s de s e s doinainès‘.

C ’ e st égal emen t a s s ez tard ,
dan s la s econd e mo i t i é s eu l ement du

XVI I e s i è c l e
, que l

’

on
' e s saya d e reméd ier à l a d iffi cu l té des t ran s

port s , en conver t i s sant sur p lac e l e s tronc s en p lanch e s e t en

mad ri er s . 11 y avai t encore tant de forê t s en p l ain e qu
’

on n ’ava i t pas
b e so in d ’al l er ch e rch er l e s bo i s d e con struct ion à par ei l l e d i s tanc e .

La p lupar t des s c i er i e s d e montagne n e daten t que d
’aprè s 16483 .

C inquante an s p lu s tard ,
l a s i tuat ion ava i t d éj à notab l emen t changé ;

La Grange pouvai t d i re dan s son M émoire Le s hab i tan s des
val lées e t c eux qu i sont au p i ed d es montagne s . . fou rni s sent au s s i
à la p rovinc e b eaucoup de p lanch e s e t de madr i er s d e sap in , don t
i l s t irent un gros profi t“.

I l n e r e s ta i t donc guère aux propri é ta ire s de forê t s de c e t emp s ,
d

’au tre al ternat ive que de l a i s s er pou rr i r l eu r boi s sur p lac e e t

d
’augmenter a in s i la couch e d

’

humus fe rt i l e au profi t des géné ra
t ion s future s , ou de vendre l e p lu s de bo i s de chau ffage e t d e con s
truction pos s ib l e dan s l e s commune s du vo i s inage , qu i n

’avai en t pas
de forê ts à e l le s . Quelque s- un s c ependant , p lu s indu str i eux ou p lu

dépou rvu s de c l i en tè l e imméd i a t e , é tab l i s sa i en t des charbonn i er s
sur l eur domaine fore st i er e t fa i sa i en t r édu ire en cha rbon s l eurs
ch êne s e t l eu rs hêtre s c en tenaire s‘

, p lu s fac i l e s à tran spor ter aprè s
une tran s format ion au s s i rad i c a l e ; i l s é ta i en t sûr s d e trouver d es
ach eteur s ch e z l e s nombreux forgeron s de l a v i l l e e t de l a campagn e ,
ch e z l e s bourgeoi s 5 e t chez l e s pouvo i rs pub l i c s eux-mêmes . La
v i l l e de Strasbourg, par exemp l e , ach e ta i t en gros l e s appor t s des
charbonn i er s e t l e s revenda i t parfo i s ave c 20 O/O . de bénéfi c e à s e s
bourgeo i s“. Le charbon d e t erre ne fa i sa i t poi n t encore concur
renc e , au XVI I e s i è c l e , au charbon d e bo i s en Al sac e . I l n ’y é ta i t

pas i n connu san s dou te , e t on l
’

u tilisait même
, dan s l e s forge s , dès

la fin du s i è c l e p récéd ent . Mai s l a cherté du tran spor t , et sur tou t la
malpropre té du c hauffage par l a hou i l l e , d é tournèren t longtemp s

Voy . le D ia r ium de Bernard de F errette , chanoine de M urbach, publ ié
par M . A . I ngold , p . 22 .

2 . Kahl , F orstgeschichtliche S kizzen. p . 41 .

3 . La Grange , M émoire, fol . 248 .

4 . Ce que F red . d e D ietrich d it d e l ’activi té des charbonniers vosgiens du
X vI I l ° siècle , d u transport des bois sur des schli ttcs jusqu ’aux fourneaux, etc .

(D escr ip tion d es gi tes d e m inera i , I I , p . 7 ) s
’

appliquerait dé j à sans doute à
ceux d u sièc le pré céd ent .

5 . On peut voi r d ans l ’album dé j à c ité de types strasbourgeois (Ec idens
d es igna tio , 1609 ) à la planche 17 , les Bajul i carbonari i cum corbi bus car

bones d imetientes apportant d ans d ’

immenses hottes l eur marchand ise
à leurs c l ien ts .

6 . Hanauer, 11, p . 389.
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encore les hab i tan t s de notre provinc e d
’

un u sage p l u s général de
c e combu s tib l e , qu i ne l eu r es t d evenu vér i tab l emen t fami l i er que
dans l a second e mo i t i é du X IX e s i è c l e‘.

Une autre exp loi tat ion forest i ère , exercée sur tou t dan s l e s dis
tricts où cro i s sa i ent l e p in et l e s ap in , c

’

é ta i t l a ré col t e de l a ré s ine
,

fa i te chaque anné e par des montagnard s ou des paysan s du Tyro l ,
par t i cu l i èrement exper t s en c e tte indu s tr i e . On la tran sporta i t
en su i t e à Ven i s e , où e l l e é ta i t manipulée d

’aprè s des procédé s
s ecrets , e t d

’

où e l l e s e répandai t dan s l e mond e sou s l e nom de

térébenth ine de Veni s e? Nou s n e pouvon s démontrer pos i t ivemen t

que c e trafic , as s ez cons idérab l e au KVI I I
e s i è c l e

,
ai t été d éj à fa i t

à l ’époque qu i nou s oc cup e , mai s c e la nou s s emb l e for t p robab l e
l e s suj e ts autri ch i en s n ’ont pas dû commenc er à ven ir dan s l e pays
aprè s sa p r i s e de po s s e s s ion par l a Franc e ; i l s y ont san s doute
fai t l eur prem 1ere appar i t ion , alor s que l e Tyro l et l a Hau te -Alsac e
é ta i ent encore gouverné s par les mêmes arch iduc s . Enfin on t ira i t
au s s i des sap in i ère s l

’

encens offic inal vulgaire qui s e consommai t
n grande s quanti té s dan s l e paysï

Un mot en terminant sur l e pr ix du bo i s de chau ffage . On s e
figure a i sément , d

’aprè s c e qu i préc ède , qu
’ i l n e pouvai t ê tre b i en

é l evé nul l e par t , e t qu
’ i l n ’avai t , pour a in s i d ire , au cune val eur

marchande , dan s l e s endro i t s trop é loigné s d
’

un cen tre p l u s impor
tant ou de que lqu e voi e de communi cat ion terre stre ou fluvia l e . Au
commenc ement du s i èc l e , dan s l a Haute—Alsac e du mo i n s , l e bo i s
d e chêne é ta i t général emen t mo in s cher que l e bo i s de sap in , mai s
tou s deux é ta i en t à bon marché“. Plu s tard ,

les rapport s des pr i x d es
deux e s s enc e s fut i n tervert i , l e ch êne é tan t p lu s reche rché comme
boi s de construc t ion au d ehors , e t les sap in s de l a Forê t—No ire ,
abattu s p lu s prè s du Rh in , p l u s fac i l e s à y amener en tou t ca s , fai
san t une rud e concurrenc e à c eux d ’

Alsace . Le s pr i x , en général ,
montèrent , l entement , i l e s t vra i , mai s d

’une façon appréc i ab l e . En

1601 , l a cord e d e bo i s dur (c hêne , hê tre ) s e venda i t 18 sch el l ings

(so i t 2 fr . 4 1 l e s tè re ) ; e l l e coûtai t 28 s ch el l ings (so i t 3 fr . 03 l e
stère ) en 1686*Â Le boi s tendre (sap in , p in, bouleau ) , e s t imé 15 sche l

1 . Wei l s ie (d ie Kohie) a uch verd irbt und su m ist wird
,
d it undocument

cité par M . Hanauer , 11, p . 390.

2 . S choepfi in
—R avenez , I , p . 40.

3 . M arcus M appus, H istor ia p lanta r am a lsa tica rum , p . 1 .

4 . Ney ,
I
, p . 97 . D

’après la \Va ldordnung des R i beaupierre , d e 1615 , la

grande charreté e de bois d e chêne d evai t se payer 5 schellings 6 deniers ;
une charreté e de bois de sapin , 6 schellings.

5 . Hanauer, E tudes , 11, p . 396 .
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l i ngs l a cord e , encore en 1650 (1 fr . 88 l e st ère ) , avai t atte i nt en
168 1 2 5 sch el l ings , soi t 2 fr . 70 l e s t ère . Le p r i x du c en t d e fago t s
ava i t var ié d e 1601 5 1700 d e 2 fr . 40 à 5 fr . , mai s o sc i l la i t

,
en

moyenne , entre 3 e t 4 franc s‘. Le façonnage des bo i s é ta i t payé
d i fféremmen t

,
s e lon la fac i l i té de s e p rocu rer l a main—d

’

œuvre . A
Strasbourg,

en 1631 , on pay a i t la façon d
’ une corde de bo i s 56 p fen

nings (1 fr . l a journé e d ’

un fendeur de bo i s y é ta i t en 1634
, de

36 p fenn ings (1 fr . A Riquew i h r , en 1648 , on paya i t au j ourna
l i er chargé de façonner une corde de bo i s 12 ba ts (2 fr . e t on
l u i donnai t en p l u s d eux me sure s de vin"

1 . M . H anauer a d ressé le tableau du prix moyen des boi s pour le
X \

’

l l ° siècle de la façon su ivante
Le stère de bois de chêne . Le stère de bois de sapin. Le cent de fagots .

1600— 7625 1 fr . 91 0 fr . 82 4 fr. 10

1626 - 1650 2 fr . 46 2 fr . 12 3 fr. 99

165 1- 7675 3 fr . 50 2 fr . 04 3 fr. 28

1676— 1700 3 fr . 62 2 fr . 47 4 fr. 71

On peu t se fa ire une id ée d e la hausse d es prix , en constatant que le prix
moyen d u stère d e bois de chêne a é té de 1850à 1875 , en A lsace , d e 13 fr. 04 ,
e t celu i du bois d e sapin d e 10 fr . (H anauer , 11. p .

2 . Kahl , F orstgeschichti iche Notizen, p . 37 .
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ac t ion sur l a vi e économique avai t march é de pa ir l eur i nfl uenc e
sur l e développ ement po l i t iqu e des c i tés . Du KI Ve au XVe s i è c l e

,

e l l e s avai ent ob tenu p artout , d an s l e s v i l l e s l ib re s e t impér i al e s , l e

partage de pouvo ir avec l e p atr i c i a t urb ain , et l
’avai ent même

,
en

général finalement emporté su r l u i . Dan s c erta in e s des v i l l e s é p i s
copal e s e t s e igneur i a l e s e l l e s -mêmes , l e s corporat ions d

’ar t i san s
avai ent acqu i s l e dro i t i n conte s té de par ti c iper , dans une me sure

p l u s ou mo i n s large , à l a ge stion des affa ire s purement muni c ipal e s .

Mai s c e s t emp s é ta i en t b i en é lo igné s déj à . Dès avan t la cr i s e déc i
s ive du XV I I e s i è c l e , l

’ac t ion pol i t iqu e des tr ibus d
’art s e t mé t i e r s

dan s l e s grande s vi l l e s é ta i t insignifiante : les p e t i t s bou rgeo i s
d

’alor s , au s s i doc i le s que pac ifique s , n
’

exerçaient p lu s qu
’un e

i nfl u enc e apparente sur l e s d éc i s ions des hommes de loi
,
des cap i

talistes , des fonc t ionnaire s é tranger s qu i admin i s trai ent l eur c i té .

Quant à l eur ac t ion é conom ique , l a s eu l e que nou s ayons à é t ud ier
i c i

,
el l e é ta i t devenu e p lu s insignifiante en core .

C e la s ’ exp l iqu e ai sément . C ré ée s j ad i s dan s un bu t d
’ac t ivi té

fécond e et d ’expan s ion au d ehor s , c e s a s soc i at ion s d
’ar t i san s

,

maî tres e t compagnon s , ne v i sai en t p lu s , en gén éral , qu
’

à con

s erver l eur monopol e i ndu s tri e l , san s s e préoc cup er , dan s l eur
égoï sme , s i l e gros du pub l i c en p âtira i t ou non. Chacune d ’ entre
e l l e s surve i l la i t d ’

un œ i l j aloux la corporat ion vo i s i n e , afin qu
'e ll e

n
’

emp ié tât pas sur l e domaine ne tt ement dé l im i té que les règl ement s
e t l e s u sage s lu i ava i en t attr ibué . E l l e s d evenai en t forcément hos
t i l e s

, par c e l a même , à toute i nnovat ion comme à toute découverte

qu i menaçai t d
’ effac er ou de tran spo s er c e s l im i te s . D ’ au tre part ,

les memb re s de c es groupe s fermé s , en pos se s s ion du d ro i t exc lu s i f
de fabr ique r l

’

obj e t ou l e s obj e ts qu i l e ur é ta i ent a s s igné s , se p rec e
cupaient naturel l emen t b eaucoup mo i n s d e sat i sfa i re l a c l i en tè l e ,
ob l igé e de s

’ad re s s er à eux pour avo ir c es p rodui t s manu fac turé s ,
que de t i rer de c e t te fabr i cat ion le p l u s gro s bénéfic e po s s i bl e . O r

,

c e bénéfic e n e pouva i t s
’

acc roître i nd éfiniment par l e rehau s s emen t
du p r i x des obj e ts m i s en vente , parc e qu

’ au XVI I" s i èc l e , e t

longtemp s aupa ravant déjà , les pouvoi rs po l i t ique s e t muni
c ipaux taxa i ent la val eur vénal e de ces obj et s et fixaient un maximum

qu i ne pouva i t ê tre dépa s sé . I l n e re s ta i t donc qu
’un moyen pra

t iqu e d
’augmen ter les ga i n s d

’

un chac un , c
’

é ta i t de re stre i nd re , dan s
la m e su re du po s s ib l e , le nombre des part i c ipant s aux bénéfic e s , en
d

’autre s t enu e s
,
l e nombre des maît ri s e s d e chaque co rporat ion . Le

ch i ffre des pa trons re stan t le m ême ou
, du mo i n s , n

’

a ugmentant

que dan s une a s s ez fa ibl e me su re , alors que l e nombre des hab i t an ts
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d
’ une loca l i té augmenta i t dan s d es proport ion s b i en p lu s considé

rables , les repré sentant s d
’

un mé t i er
,
cordonn i er s , ta i l l eu r s ou me

nu isiers ,
ava i en t tou te chanc e de fourn ir p l u s de travai l et de

toucher ain s i p lu s d
’argent que p ar l e pas sé . De là ces nombreu s e s

p roh ib i t ion s qu i nou s parai s s en t aujourd
’hu i s i b i zarre s , l a dé fen se

fai te aux pâti s s i er s d e Stra sbourg d
’apprend re à une femme

'

l
’

art de

fa ire des tar te s e t des pâté s , à p e ine d e tro i s l ivre s d
’

amende ‘, ou

l ’ i nte rd i c t ion fa i te aux bonnet i er s de Ribeauv i llé d
’ en seigner à

femme ni fi l l e , we lch e n i a l l emande , l
’ art d e tr i cot er un bas ou une

cami sol e , s
’ i l s n e vou la i en t payer d eux flor in s par contravent ion ’ .

S i c e tte préoc cupat ion tou te égoï s t e , que lqu e compréhen s ib l e

qu
’ e l l e pû t ê tre , paralysa i t d éj à la p et i t e indu str i e , la s eu l e qu i
exi stât

,
en p l e i ne prospér i té économique , quel l e n e d evai t pas ê tre

la s i tuat ion dép lorab l e des a rt i san s quand l e s t emp s é ta i en t au s s i
mauvai s qu

’ i l s le fu rent du rant la maj eure par t i e du XVI I e S teele

La c l i entè le é trangère , amen ée d
’

ord i na ire par les grand e s fo i re s
b i sannue l l e s , a pre squ e ent i èrement d i sparu ; l a c l i en tè l e bourgeo i s e
local e , fou lée par les impôt s et les ch arge s mul tip l e s de l a guerre ,
a notab l ement re s tre int s e s dépense s ; l a c l i en tè l e rural e enfin , qu i
fou rni s sai t l e s mat i èr e s prem ière s , n e les p rodu i t p l u s , n

’

alimente

p lu s les march é s e t s e voi t ab sol ument hors d
’

é ta t d ’ acheter en

éc hange , en v i l l e , l e s ar t i c l e s cou rant s de manu fac ture p l u s grossœre

qu
’e l l e lu i d emandai t en temp s d

’ abondanc e e t de pa ix . T e l l e e s t la
s i tuat ion général e de l

’ i ndu str i e en Alsac e
,
d

’

un bou t à l ’ autre du
pays , j u sque vers la fin du X\

’

l l ° s i èc l e “, et c e la su ffi t pour nou s
exp l iquer son irréméd i ab l e déc ad enc e a c e tt e époque , alor s qu

’

e l l e
para i s sai t encore s i flor i s sante au XV I e s i èc l e . C e n ’ e s t qu a pa rt i r
des première s année s d u XV I I I" s i èc l e , ou ,

mi eux encore , aprè s l a
s ignature des tra i té s d

’

U trecht e t de Ras tatt , que l
’

on p eu t constater
une repr i s e e t b i entô t u n déve loppement remarquab l e de l i ndu s tr i e
al sac i enne , naguère encore s i mi sé rab l e .

I l n e s e ra pas i nu t i l e d
’

é tud i e r un peu p lu s en d é ta i l l ’o rgani
sat ion du trava i l i ndu st ri e l , t e l l e qu

’ e l le subs i s te , avec ses vi e i l le s
formes trad i t ionne l le s

,
à l epoque don t nou s nou s occupons . C ette

é tud e
,
nou s pouvon s la fa i re d e l a fac on la p lu s compréhens ib l e et

l a p lu s c la i re pour le l e c t eur , en envi sagean t spéc ial ement l
’

i n

1 . Règlements d e 1660. H anaue r, É tud es économ iques , I I , p . 1 19 .

2 . Règlement d es bonnetier s d e la seigneur ie d e R ibea up ier re d u 9 mars
1711 . (A rchives d e la H aute—A lsace . E .

3. Quelques branches nouvel les d e l
‘

ind ustrie reprennent ou s
'

organ isent
dans le d ernier tiers d u X vl l ° siècle , ma is d ans l ’ensemb le, la stagnation d es
añaires, la d é cadence technique est incontestable .
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dustrie strasbourgeoise , l a p lu s développ ée de tou te l a provinc e ,
même à c e moment d e son h i s toi re , malgré tant de malheurs e t
l
’

éc lipse de s e s beaux j ours 1

Strasbourg, où l e nombre des tr ibus ou corporation s d
’art s et

mé tier s avai t p l u s i eur s fo i s var i é , s e lon l e d évelopp ement de son

i ndu s tr i e loc al e , en comp ta i t , d epu i s 1482 , vingt qu i sub s i s tèren t
j u squ

’ en 1 789 . E l l e s comprenai ent , on s ’ en souvi ent p eut- ê tre ,
en tant que corp s p olitiques , des c i toyen s é tranger s aux p rofes

s ion s manuel l e s
, profe s s eur s , e c c lés i as t ique s , j ur i s con su lte s , mèd e

c ins
,
i ns cr i t s

,
à l eur c hoi x , dan s l

’ une ou l ’ au tre s ec t ion du corp s
é l e c tora l urba in Mai s en tant que group es industr iels , el l e s n

’

ad

mettai en t dan s l eu r s e in que des con frère s du mé t i er même , ou de
mét i er s vo i s in s

,
réun i s d epu i s p l u s ou mo in s longtemp s en un

groupe commun , par dé c i s ion des autor i té s muni c ipal e s 3 .

Un c erta i n nombre de c e s tr ibu s é ta i ent d é s ignée s couramment
d

’aprè s l e nom du loca l pub l i c où , dan s la j ournée , les art i san s part i
c ipaient aux séanc e s d

’affa i re s et où i l s s e d é la s sa i ent , l e so ir , en
ra i sonnan t pol i t ique , autour d

’

un broc ou d
’une cruch e de b i ère .

Elles éta ient c l a s sée s d epu i s l a fin du moyen âge , d
’aprè s un pro

tocole offi c i e l qu i n
’a p l u s été mod ifié j u squ

’à leu r d i spar i t ion . La
tr ibu de l ’Ancre comprena i t l e s bate l i er s et l e s cons tructeurs de
bateaux ; c e l l e du M iroir , l e s négoc i an t s , l e s merc i er s , l e s p e ign i ers ,
auxque l s on adjoigni t p l u s tard l e s pharmac i en s et l e s pât i s s i er s ;
c el l e de la F leur , l e s bouch er s e t l e s sauc issiers ; c el l e des F r ibour

gea is , ou p lu s corre c tement de s Franc s -Bourgeo i s , ré s ervé e au
d ébu t aux bourgeo i s n

’

exerçant pas de profe s s ion manu el l e , fin i t

par ne p lu s embra s s er que l e s aub ergi s te s e t les tra i teurs ; c e l l e des
D r ap iers comprenai t au s s i les t i s s erand s , l e s cardeurs , l e s fou
lon s

,
etc . ; c e l l e de l a L anterne , à cô té des meuni er s , fariniers , gra i

ne tiers , engloba i t , par un ha sard d i ffi c i l e à exp l iquer , l e s ch iru rgi en s .
La tr ibu de la M a uressc é ta i t cons ti tué e par un p l u s b i zarre a s s em
b lage encore de profe s s ion s d ivers e s , fabr i c ants de c hand e l l e s ,
marchand s de s e]

,
revendeu rs de vi eux hab i t s , trafiquants en po i s

1 . Les princ ipaux ouvrages re latifs à ce su j et sont .1 .

—H . H eitz , D a s
Zunf twesen in S tra ssburg, S tr . , 1856 , in G . S chmoller , D ie Tue/z

ma chersunft in S tra ssbu rg, S tr. , 1879 , in H . M eyer, D ie Gold

sc/zm iedesunfl au S tra ssburg Le ipz . , 1881 , i ll F . Como, Zunf t und

Gewer be d er S chneid er . S trassb . , 1893, in

2 . Voy . p . 428 . Ces é léments hé té rogènes (Zud iener ) ne se mêla ien t natu
rellement en rien a la v ie économ ique d e leur groupe .
3 . Les ad jonctions se faisa ient parfois aussi pour ré tabl ir l

'

équ il ibre nume
rique entre les membres des tribus, sans ten ir préc isément compte des affi
nités industrielles.
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des veuve s , etc . , qu i é ta i ent p lu s ou mo in s volonta ire s . Le compa

gnon , l u i au s s i , d eva i t verser une somme mod e st e (15 sche l l ings
6 d en i er s ) en entrant dan s l

’a s soc iat ion , e t l
’appren t i lu i—méme

appor ta i t s e s sche l l i ngs au patr imoi n e commun . En outre
,
chaque

membre de l a tr ibu avai t à y ver ser sa co t i sat ion de 5 sche l l ings
chaque année . L ’

étranger n
’ava i t guè re d

’au tre chanc e d e s ’ é tab l ir
pour son comp te à Strasbourg, que de trouver un maître de s a pro
fession n ’ayant que des fi l l e s

,
ou une veuve d e ma i tre

,
dé s ireu se de

convo l er une s econde fo i s . S ’ i l ”

réu s s i s sa i t son c h ef—d ’

œuvre
, que

tou t cand idat à l a ma i tr i s e d eva i t pré s enter ,
et s ’ i l pouvai t entrer

ensui t e dan s une fami l l e strasbourgeoise , d e l a façon ind iqu ée tou t
à l ’heure

,
i l n ’ ava i t p l u s qu

’

à ver s er dan s la c a i s s e commune un e
somme un peu p lu s cons idérab l e , au moment de son é tab l i s s ement
(1 1 flor i n s 5 sch e l l ings ) . Mai s s i c ett e oc ca s ion ne se pré s enta i t pas ,
i l é ta i t b i en d i ffic i l e à un compagnon du dehor s

,
voire m ême au fi l s

cad e t d ’

un maître i nd igène , d
’

ob ten i r de s e s con frère s j aloux , l e dro i t
d e l eur fa ire dorénavant concu rrenc e .

Les corporat ion s d
’ ar t s e t mét i ers ava i ent é té toute s à l ’or igi n e

des a s soc iat ion s de s ecou rs mutu e l et cont i nuaient à l ’ ê tre ; l e s une s
borna i ent l eur s s ecour s aux compagnons d e l a local i té même , les
autr e s s e coura i ent égal ement l e s compagnons de pas sage

‘
. Dan s l e

ca s où un compagnon n e trouva i t pas de trava i l dan s l a loc al i té , i l
é ta i t tenu d ’a i l l eu rs de l a qu i tt er au p l u s tard l e tro i s i èm e jou r .

Compagnon s et app rent i s é ta i en t logé s sou s l e toi t du maître et
nourr i s par l u i . I l i n s tru i sa i t les s econd s dan s l a pratique du mé t i er ,
mai s les u ti l i sa i t au s s i au s ervi c e dome stique , que lque fo i s au dé tri
ment de l eur appren ti s sage profe s s ionne l ".

Le s anné e s de compagnonnage p re sc r i t e s par l e s règl emen t s
s emb l e ra i en t b i en nomb reu s e s aujourd ’hu i ; gén éral ement , on en
exigea i t de hu i t à d ix 3 ; que lque fo i s même i l fal la i t a ttendre p lu s

1 . O n les appela it, pour cette ra ison , Geschen/ctc et U ngeschenk te Ha nd

were /vc .

2 . C
'est une pl a inte souven t répé té e contre les patrons, e t surtout les

patronnes , au X V l l ° et au X Vl l l ° siècle , qu ’i ls uti lisaient leurs apprentis a
la cu isine et a i lleurs, comme bonnes d ‘enfants et comm issionna ires et ne
leur apprenaient pas su ffi samment le mé tier . On l eur reprocha it aussi d e les
fa ire j eùner trop souvent , sous pré tex te que leur condu ite ou l eur travai l
la issa it à d é si rer . L

'

ordonnance d e 1659 le l eur d é fenda i t sévèrement .
3. Les orfèvres , p . ex . , d eva ient passer par un compagnonnage de d ix ans ,

dont quatre ans au moins à S trasbourg méme (M eyer, Gold sc /unicd csunfl ,

p . 206 ) . A i lleu rs , on é ta it moins exigeant . A R iquew ibt
‘
. le règl ement d e la

corpora tion des tonnel ie rs ,
d u 25 septembre 1688 , permetta it de ne fa ire que

trois années d 'apprentissage sur les te rres d e M ontbé l iard , avant de présen
ter son che f—d ’

œuvre un tonneau jaugeant soixante- si x mesures ; mai s
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longtemp s pour pouvo i r s e pré s enter aux examen s de l a maî tr i s e .

Seu l s
,
l es fi l s d ’

un maî tre é tab l i dan s la v i l l e é ta i en t p lusfavor i sé s à
c e t égard ; i l s pouva i ent concou rir aprè s d eux an s d éj à de compa

gnonnage au d ehor s . Le che f- d ’

œuvre (iWe isters tü c /f ) pre scr i t

par l e s s tatut s d e pre sque toute s les corpora t ion s , d eva i t ê tre exé
en té dan s un temp s donné , varian t nature ll ement s e lon le s p ro
fe s s ions

,
sou s la surve i l lanc e des i n spe c teur s—juré s (S cha uer ) du

mé t i er . En géné ral , c e temp s é ta i t largement mesuré et d eva i t p l e i
n ement S U fii Pé à tout ouvr i er tan t so i t peu exper t e t con sc i enc i eux
onne p eu t pas d ire non p lu s que l e s p reuve s de s avo ir t echn ique
exigée s des concurrent s a i en t é té part icu l i èremen t d iffi c i l e s ‘. Mai s
ce n ’

é ta i t pas l a créat ion d
’

un c he f-d ’

œuvre qu e lque parfai t qu
’

i l
fû t

, qu i pouvai t a s surer l
’ ex i s tenc e matér i e l l e d ’

un compagnon , e t

pou r l a p lupar t d
’ entr e eux la pos s ib i l i té d e c ré e r une a ffa ire

personnel le , de s
’

é tab l ir pou r l e ur compt e , n
’ ex i sta i t pas ,

a vra i
d ir e . I l s ava i ent b e so in de l eu r sa la ire pour v ivre ; comment é tab l i r
bou tiqu e , ach eter l e s mati ère s premi ère s , att endre le c l i ent , quand
on n ’ava i t pas l a chanc e extraord ina i re , qu

’

on me pardonn e
l
’

expression, d e chau s s er les pantou fl e s du maî tre dé funt Comme ,
d

’au tre part , on en é ta i t venu à dé fendre , par l e s s tatu t s des corpo
rat ion s

,
le mar i age à qu i n

’

é ta i t pas é tab l i maî tre
,
on en l eva i t l e

récon for t du foyer dome st ique aux humb l e s e t aux p et i t s qu i en
aurai en t eu l e p lu s b e so i n . On croyai t évit er par là , la créat ion d

’

un

pro létar i a t indu s tr i e l , et p eut - ê tre y réu s s i t -on, dan s une c er ta in e
me sure ; mai s on amena au s s i de l a sor t e la chute rap id e d es tr ibu s
les p lu s r i ch e s e t l e s p l u s cons idé rab l e s de —Strasbou rg, qu i , l a
m i s ère des temp s a idant , fond ent e t d i m inu en t d ’une man i ère
effrayante au XV I I e s i èc l e . En 1620

,
l a tr ibu des D rap i er s y comp te

encore 404
,
en 1630 même 4 15 memb re s ; mai s en 1650

,
el l e e s t

tombée à 281 memb re s
,
en 1680 à 231

,
et ap rè s vingt an s de pa ix ,

e l l e n ’ en comp t e encor e que 2 43 dan s la dernière anné e du s i èc l e*.
Pour l a tr ibu d es É chas s e s , r en fermant d es i ndu str i e s qu e l

’

on p eu t

qual ifier d e luxe , la dé cad enc e e s t encore p l u s s en s ib l e . On y
comp ta i t c i nquante à so ixante or fèvre s à l a fin du XVI e s i èc l e ; ver s
1680

,
on n ’ en trouve p lu s que -

qu inz e“.

après la ré ception , i l fallait rester encore simpl e compagnon pendant les
troi s anné es su ivantes . (Ch. Pfister, Com té d e Horbourg,

Revue d
’

A lsa ce,
1888 , p .

1 . D ans la grande ordonnance de 1629 sont énumé rés les travaux d e con

cou rs à exécuter par les orfèvres, maçons , rel ieurs , peintres , passementiers ,
bonnetiers

, etc . (H eitz , p . 159

2 . S chmoller , Tuchersunfl , p . 541 .

3. M eyer, Gold schmicdesunj t, p . 2 13.
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Admetton s c ep endant que l e compagnon ai t réu s s i , par un moyen

que lconqu e , à p én é trer dan s ce parad i s , s i s tr i c t emen t gardé , de l a
maî tr i s e ; p eu t - il e spérer au mo in s qu

’

à forc e d ’

énergi e , de bonne
vo lonté

,
i l pourra se frayer un ch emin

,
s inon ver s l a r i c h e s s e

,
au

mo in s ju squ
’ à une honnê t e a i san c e C e lu i s era b i en d iffic i l e ; ou lu i

p re scr i t tou t d
’abord l e nombre des compagnon s qu

’ i l pourra em

p loyer ,
comme au s s i l e nombr e des apprent i s . C e ch iffre e st for t

l im i té d eux des p rem iers d
’

ord ina i re , tou t au p lu s un tro i s i ème , e t
un seu l des second s . S ’ i l pr end un s econd appr ent i , i l e st t enu d e
congéd i er un d es tro i s ouvr i er s ‘. On n e veu t pas que , de bout iqu e
à boutiqu e , pu i s s e s

’

él ever un e concu rrenc e dangere u s e pour l e s
con frère s , en ac cumu lant au p rofi t d

’

un s eu l maî tre d es forc e s peu

payé e s . C er ta in s s ta tu t s p rofe s s ionne l s von t même j usqu
’

à pre scr i re
au j eune maî tre , qu i a formé un apprent i , de travai l l er seu l u n ou

d eux an s , a fi n que l e nombr e des ouvr i er s n ’augmente pas trop
rap id ement . Toute s c e s pre sc r ip t ion s mé t i c u leu s e s n éc e s s i tant une
surve i l lanc e j alou se de corpora t ion à corporat ion , d

’

ind ividu à ind i
v idu , s e r etrouvent , à que lque s var i ante s p rè s , dan s l e s d ifférent s
s tatu t s

,
non s eu l emen t d es corporat ion s d

’art s e t .mé tiers d e c haqu e
vi l l e

,
mai s encore d an s c eux des grande s confrér i e s provinc ia l e s

dont i l s era que st ion tou t à l
’ heure . C ’ e s t l ’ e spr i t même d e

f époque
’

.

E t pour tan t c e n
’ e st pas tou t encore c e que l

’ art i san fabr iqu e dan s
son ate l i er ,

i l n ’ e s t pas l ibre d e le vendre , comme i l l
’ en tend , au

c l i en t . L ’au tori té sup ér i eure , b i enve i l lan te , mai s gênante protec tr i c e
des uns et des autre s , fixe un tar i f offi c i e l pour tou t ar t i c l e d e vente .

Nou s avon s pe ine à comp rend re aujou rd
’hu i un pare i l é tat de chos e s ;

mai s a lors on y é ta i t façonné par un e hab i tude séc ula i re , datant d u
moyen âge . Quand on parcou rt l a grand e Taæ- O rdnung, l e tar i f

géné ral d u 22 j u in 16 46 ,
on s e d it qu

’ i l a dû coûter b i en du trava i l à
Mes s i eu rs de la C hambre des Quinz e . I l s ’y trouve prè s de qu inz e
c en t s art i c l e s , à peu prè s tou t c e qu i s e pouva i t ach eter ou vend re
a lor s en pub l i c , d epu i s l e s v i eux fe rs à c heva l u sé s j u squ

’au ramo
nage d

’un e ch eminé e
,
d epu i s un pâté de l i èvre e t un c en t de gau fre s

j u squ
’au tran spor t d

’

un sac de b lé de l a barqu e à la douane , d epu i s
l a ven tou se du chirurgien j u squ

’

au corsage en velou rs de l ’ é légante

1 . S
’

i l a un trava i l très u rgen t à fai re , i l peu t prendre un aid e . ma is i l ne
le gard era pas plus de qu inze jou rs .

2 . Voy . le trava i l si documenté de M . Eugène \Waldner, archiviste de
Colmar, L’

a nc ienne Conf rér ie des bonnetiers d u Ha u t—Rhin, dans le Bu lletin
d u M usée hi stor ique d e M u lhouse, 1894 , p . 5 —51 .
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encore d eux d ’ entre e l l e s 11 e ta i ent pas des corporations d
’ ar t s e t

m é t i er s . C
’

é ta ient c e l l e s des T a i lleu rs , des Vignerons , des Bouchers
,

d es Bou langers ,
d es 1Wa r échu u .r et d es L a boureurs'.

A Turckhe im ,
il n ’y avai t que d eux corporation s , c el l e des Vigne

rons et c e l le des A r tisa ns
, group emen t sommaire , s

’ i l en fû t
,
e t qu i

montre comb i en mode s te é ta i t la product ion indu str i e l l e de la

p et it e vo i s in e de Co lmar .

A Ob ernai , la populat ion é ta i t partagé e , au po int de vue po l i t ique ,
en neu f cur i e s ; mai s c inq de c e s group e s s eu l emen t é ta i en t des
tr ibu s d ’ar t i san s

,
c el l e s des T onneliers d es Al a rchand s , des Bou lan

gers , d es Bouchers et des Cordonniers
A Haguenau , l

’

on compta i t v i ngt— quatre tr ibu s , c e l l e s des Négo
c innts engros ,

des Ba rbiers
,
Bouchers

,
Bou langers e t meun i er s , Cor

d onniers , A ubergistes ,
T anneurs , AI a rchands e n d é ta i l

, Chap e liers ,

T isser ands
,
T a i l leurs , D r ap iers , P êcheurs , J a rd iniers , T onneliers ,

P e lletiers , Clou tiers , F orgerons, Serru r iers, M a çons, M enu is iers ,

Cha rp entiers , Cha rrons e t Poti ers 3 .

A Wis s embourg,
i ln

’

exista it que s ep t tr ibu s , etencore laprem1ere ,

c e l l e des Vignerons , n
’

é tait—e l l e pas un e corporat ion d
’ar t i san s ; l e s

autres é ta i en t c e l l e s d es T isser ands, des M a r é e /ra ux e t s errur i er s
,

d es T anneurs e t cordonn i ers , des M a r chands e t des ta i l l eur s
,
des

Bouchers
,
des Bou langers et des m eun i er s‘

Landau
,
a u contra ire

,
comp ta i t j u squ a tre i z e corporation s . La

tr ibu au Cheva lier r en fermai t l e s aub e rgi s te s , l e s barb i er s , l e s
vi tr i er s

,
e tc . ; pu i s vena i en t c e l l e des T a i lleurs

,
c e l l e des art i san s

trava i l lan t le boi s (H olssunft) , qu i comprena i t l e s menu i s i er s , ton
neliers ,

charpent i ers et charrons ; c e l l e des Cordonniers ; c e l l e des
TWa ç ons

,
auxque l s é ta ient j o ints les po ti er s et les ta i l l eur s d e p i erre s ;

c e l l e d es M a rcha nds
, qu i se par tagea i t en d eux groupe s d i s t in c t s ;

l e s n égoc iant s en gro s , e t l e s p e ti t s marchand s d e dé ta i l , ép i c i er s ,
pâti s s i ers , e tc . ; c e l l e d es mé t iers qu i u ti l i sa i en t un feu d e forge ,
l a F euer: unft , s erru r i ers , forgeron s e t armu ri er s . Le s d erni ère s
é ta i en t c e l l e s des T anneurs , des Bou chers des Bou langers , des Bra s

seurs, des Vignerons et d es L a boureurs

Nou s n ’avons c i té j u squ i c i que d es vi l l e s l ibre s ou impé r i a l e s ,
mai s l ’organ i sat ion é ta i t a peu p rè s la même , au po i n t d e vue éco

nom ique e t te chn ique , dan s l e s v i l l e s ép i scopal e s e t s e igneu r i a l e s de

1 M ath . M ieg. Geschichte con M u lha usen
, i l , p . 31 1 .

2 . Gyss, His toi re cl
‘

Oberna i
, 11, p . 2 5 .

3. V . G uerbe r, Histoi r e d e Haguena u , l l . p . 343.

4 . R he inwald , L
’

a bba ye et la vi l le de Wissem bourg, p . 31 7 .

5 . Birnbaum , Geschichte con Landa u , p . 115 - 1 16 .
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grandeur moyenne . A Savern e
, ré s id enc e ép i s copal e , l

’

on comp ta i t
dans l e s p remi ère s anné e s du XVI I e s i è c l e s ep t tr ibu s ; en 1630,

on

en augmenta l e nombre , en l e portant à d ix ; c
’

é ta i en t c e l l e s des
Bou la ngers (ave c l e s m eun i er s ) , d es Bouchers , d es T anneurs (ave c
l e s tonnel i er s ) , des M a ré c /za ux - ferrants (ave c l e s s el l i er s et les

cord i ers ) , d es M enu is iers (avec l e s v i tr i er s e t les tourneurs ) , d es

Cordonniers , d es Cha rp entiers e t maçons , des Serrur iers (avec l e s
coutel i er s e t l e s bros s i ers ) , de s T a i lleu rs (avec l e s ti s s erand s t e in
turiers , p e l l et i er s e t négoc iant s ) , des Aubergistes e t vigneron s
A E r ste in

, qu i rel eva i t du Grand - Chap i tre d e Stra sbourg, nou s
avon s l e s corporat ion s des P êcheurs et d es L aboureurs , c e l l e des
Ar tisans e t j ourna liers , qu i embra s s e tou s l e s mé t i ers , sau f d eux ,
l e s T isserands , et l e s Cordonniers , a s s ez nombreux pour s

’

organ i s er
d

’une façon i nd iv idue l le?
A R ibeauv illé

,
c entre admin i s trat i f d e la s e igneur i e de Bibeau

p i erre , i l n
’y avai t pas de groupement en tribu s exercant un rô l e

po l i t ique, pu i sque l e s e igneu r é ta i t re sté l e régu lateu r de l
’

adm inis

tra tion communal e ; mai s soi t en 15 18 ,
so i t en 1550,

i l a vai t oc troyé
aux d ifférent s mé t i er s des s tatu t s profe s s ionnel s , qu i n e d iffèren t

pas b eau coup de c eux d es vil l e s l ibre s ; c e sont c eux des F orgerons ,

des Cha rp entiers , des .Wa çons, des Cha rrons , des D rap iers, des

Ta i lleurs , des T a nneurs , des Cord onniers et des Vignerons“.

A Sainte —Mar i e - aux -Mine s
, p r i nc ipal e lo c al i té indu s tr i e l l e de l a

même seigneur i e , nou s rel evon s l ’ exi s tenc e de d ix—hu i t corpora
t ion s organ i sée s par règl ement se igneur i a l les Bouchers, Bonne

tiers, Bourreliers
,
F a br icants d e bou tons , Cha rp enticrs , Chap e liers ,

Clou tiers
,
Cordonniers , .Wa rchnnds, .M a rons , Al a r écha ux —ferrants,

1c u is iers . P a ssementiers , S a ve / ic rs , S errur iers , T a i lleurs
,
T isse

r ands e t T onne liers ‘. On vo i t qu e dan s c et te p e t i t e v i l l e , Où l a

populat ion ne jouai t aucun rô l e po l i tique e t ou l e groupement é ta i t ,
par su i te , ab so lument profe s s ionnel , l e s d i fférente s branch e s d e
l ’ indu s tr i e é ta i en t encore infin iment p lu s spéc i al i sée s que dan s l e

grand Stra sbourg,
e t que tou t c e qu i n etai t pas vé r i ta b l ement in

dustriel (à l
’ exc ep t ion d e l a boucher i e ) s e trouvai t é car té d e l a

nomenclature du mo in s de s corpora t ions .

l l y a m ême des loca l i té s rural e s , ab solument insignifiantes , qui ,
pour des rai son s qu i nou s échapp en t , constituent j usque dan s l a

1 . D ag. F ischer, Geschichte con Za bern, p . 173.

2 . J .Berhhard , L
’

a bbaye et la vi l le d
’

E rstein, p . 132 -134 .

3 . B . Bernhard , Recherches sur Ribea uvi l le, p . 198— 199 .

4 . R isler, H istoire d e S a inte-M a r ie-a uæ-M ines , 1873. p . 74 .

R. RRU S S A [ sa c e .
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s e cond e mo i t1e du XV I I e s i è c l e , des corporat ion s d
’ar t i san s part i

cu lières . C ’ e s t a in s i que dan s l e v i l lage de \Vi llgottheim , au ba i l
l iage ép i s copa l du

" Kochersberg, on crée en 1673 une tr ibu des
Al enu is iers et 1Wa cons"

Dans l e s local i té s re stée s ent i èremen t c athol iqu e s , l a corpora tion
conserve son c ach et p l us re l igi eux de confrér ie , qu

’ e l l e avai t par tou t
au moyen âge ,

mai s qu i s
’effac e a i l l eurs par l e tr iomphe de l a

Réforme . E l l e pos s èd e alors son protec teur spé c i al , s e s mes s e s
sol enne l l e s , s e s fê te s patronal e s , etc 2

En d ehor s des corporat ion s d
’ art s e t mé t i ers de chaque loca l i té ,

l e s s e igneur s terri tor i aux organ i sa i en t parfo i s des a s soc i at ion s
i ndu str i e l l e s entre tou s l e s arti san s d e l eur domaine , pour l eur
donner une coh é s ion p lu s grand e e t l eur fac i l i t er a in s i l a lu tt e contre
la concurren c e des vo i s i n s . C ’e s t en e ffe t aprè s l a grande dépres
s ion é conomiqu e cau sé e par l a guerre de T ren te An s que c e s groupe s
p l u s é tendu s sont c réé s ou du moi n s réorgan i sés pour l a p l upart.

C ’ e s t a in s i qu
’un e ordonnanc e ép i s copal e du 2 novembre 1669 réu

n i t les te intur i er s de Mutz ig, de Mol sh e im et d e Saverne en un e
con frér i e spéc ia l e , dont l e s repré sentant s d evai ent s e réun ir tou s
l e s d eux an s d an s l a d ern i ère d e c e s tro i s v i l l e s“. C ’ e s t a i ns i que
l ’ évêque Françoi s -É gon de F urstemberg força en 1670 tou s le s
ar t i san s du ba i l l iage du Kochersb ergà s e fa ire in scr ir e à l

’une des
corporat ion s savernoises‘. C ’ e st a in s i que l a Régen c e palat ine
constitua dans l e comté d e la Pe ti te -Pi erre l e s quatr e communau té s
des ta i l l eurs

,
des maréchaux

, des t i s s erand s e t des charpent i ers".

Le s armes de c e s groupe s de p e t i t s ar t i san s ruraux figurent à l
’

Ar

mori a l d ’

Alsac e“.

Parfo i s ces a s soc iat ion s s ’

é tenda ient au de là des l im i te s d ’

un
’

seu l

t err i toi re et comprena i en t l e s ar ti san s d
’une même spéc ia l i té dan s

toute la provinc e . Nou s les voyous même d épa s s er les front i ère s de
l
’

Alsace
,
e t comprend re , so i t c erta ine s vi l l e s du Brisgau ,

so i t c er
ta i ne s loca l i té s de l ’ évê c hé de S trasboq s i tuée s sur l a r ive dro i te

0 3

1 . Les statuts d e cette corporation rurale se trouvent à la Bibliothèque de
l
’

U niversité de S trasbourg, manuscrits, n° 252 . P eut- être sa création est—ell e
due à. un espri t d ’

opposition locale , les artisans du lieu refusant d ’a ller s‘im
matriculer aux tr i bus savernoises comme le prescrivait l

‘

é d i t de 1670, dont
i l va être question à l ‘instant .
2 . Voy . J . Bernhard , E rstein, 132— 137 .

3 . D ag. F ischer, Gesch ichte Za bern‘

s, p . 173.

4 . I d .
, i bid em .

5 . D ag. F ischer, Le com té d e la Peti te-P ierre, Revue d
’

A lsa ce, 1880,
464 .p
6 . A . d e Barthé lemy , A rmor ia l d

’

A lsa ce , p . 64 .
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S l li

'

CL i i

loca l i té s prote s tèren t con tre l
’art i c l e 1" des s tatu t s

,
et l 1ntérê t profes

s ionnel l
’

empor ta sur l
’

antipathie contre l e s héré t ique s , qu
’

on tenai t à
englober dan s la con frér i e . Révi sé s e t confirmé s en 1605 par l

’

em

p ereur Rodolphe I l‘, l e s nouveaux s tatu t s fixèrent l e s i ège a l t erna
t i f d e l ’as soc iat ion a Sch l e s tad t , Strasbourg et Haguenau . Stras
bourg, tou t en ac cédant à l a conven tion , garda c ependan t son auto
nomi e i ndu s tr i e l l e , et fi t m ême mine , un in stant (1650) d e se séparer
tou t à fa i t de l a corporat i on . On n e pu t calmer c e s d i s s en s ion s
i ntér i eure s qu

’

en groupant l e s bonneti er s en d eux sec t ion s d is

t inctes , l
’une

,
c el l e de l a Haute —Alsac e , ayant pour c entre s Co lmar

e t Sch l e stad t
, qu i est pour tant au nord du L andgr a ben,

l ’ autre
,
c e l l e

de l a Ba s s e —Alsac e comprenant Stra sbourg, SaiM e—Mar i e - aux
Mine s

,
Haguenau , Obernai , B i schw i l l er , Saverne , M olsheim ,Barr

,

et de p lu s les vi l l e s de l a r i ve dro i t e du Rhin , Oberkirch , Lahr ,
Offenbourg, etc . C et arrangement rat ifi é p ar Ferd i nand I I I a Rat i s
bonne , fé 1 1 ju i l l e t 1653 ,

s ub s i sta j u squ
’à la Révol ut ion f rança i s e

san s ramener les b eaux jour s que l
’ a s soc iat ion avai t connu s dan s

les prem i ère s année s du X \
’

l l ° s i è c l e . La concu rrenc e é trangère lu i
fai t une gu erre d e p l u s en p l u s s en s ib l e ; aprè s 1648 , c e sont surtou t
l e s négoc iant s bâlois , qu i dé l ivré s de toute entrave co rporat ive , e t

trava i l l ant ave c quaran te ou c inquante ouvr i ers chacun , l ibre s au s s i
dan s l e cho i x d e l eu r s mat i ère s premi ère s fourni s s ent à l

’

Al

sace des marc hand i s e s à un p r i x pre sque d ér i so ire . En vai n le s
bonne ti er s por ten t l eur s dol éan c e s d evant la Cour suprême . Le Con

s e i l souverai n , so i t qu
’ i l n e voulû t pas froiss er les Con fédéré s su i s se s ,

so i t qu
’ i l compr i t l e s avan tage s du l ibre trafi c , re fu sa a p lu s i eur s

repr i s e s 3 de contrar i er le commerc e bâlois . Les commerçant s
s avoyard s , qu i travai l la i en t d éj à avec des mé t i er s à tri cot er , n

’

é ta i ent

pas mo in s redou tab l e s , l e Con sei l ay an t égal emen t oppo sé une fin
d e non—rec evo ir aux p la inte s por té e s contre eux‘. r\u s s i l a prosp é
r i té de l ’ as soc iat ion d im inue de p lu s en p lu s ; s e s maî tre s j uré s n

’

ont
b i entô t p lu s au cun e i nflu enc e . D ’ a i l leur s i ls abandonnen t eux - m ême s
les pr in c ipe s s i longtemp s d é fendu s ; i l s au tor i s en t enfin l e s ou
vriers en chambre (S tilchwercher ) qu i travai l l en t pou r le compt e
d

’

unpatron , et même dan s d
’ au tre s local i té s que 1… i l s ne s

’

0pposent

p l u s , ce qu i éta it d
’

a illc u rs b i en d iffi c i l e à control e r ,
a ce que

l e s femmes et les s ervante s tri cot en t pour l eur s maîlrc s et l eu r s

1 . L
’empereur se fit payer le d iplôme et sa signa ture 740fl orins . \Valdner,

op . c i t . , p . 14 .

2 . S chmol ler, Tud zersunf t , p . 303—306 .

3. A rrê ts d u 4 novembre 1673 et d u 30 septembre 1683.
4 . .\ rré t du 13 mars 1683.
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mar is. Quand un
’

arré t
'

du 8 avr i l 1 7 18 rédu i t comme sphère d
’

ac ti

v ité l a corporat ion , fa insi que toute s c e ll e s d
’

Alsace ) , à la rive gau ch e
du Rhin , et lu i donne Co lmar comme ch e f— l i eu

,
el l e n e fonct ion

na i t d éj à p lu s que comme boi t e d e s ecour s ou soc i é té de s ecour s
mutu el s , e t s e bornai t pr e squ e a fa ire c é lébrer ave c pomp e c erta ine s
fê te s re l igi eu s e s , afin de raviver parmi ses membre s la p i é té catho

l ique‘.

Une autr e a s soc i at ion du m ême genre e s t la confrér i e des charron s
d

’

Alsace
, qu i réuni s sa i t tou s l e s charrons é tab l i s à C o lmar

,

Sch l e s tad t
,
vi l l e s e t v i l lage s c irconvo isins de Bâl e à Stra sbourg e t

entre l e s D eux—Ponts en Al sac e S es s tatut s
,
confirmé s par l

’ em

pereu r Ferd inand I l
, sont da té s du 18 févr i er 1636 e t ont é té

app rouvé s p l u s tard par l e Cons e i l souvera i n , l e 10j anvi e r 16802 .

On peu t c i ter encore l a con fré r i e des Chaud ronni er s , p l a c é e sou s
la tut e l l e des s e igneurs d e Rath samhau sen par une i nve s ti tu re
imp ér i a l e , e t dont la sph è re d

’

a ct ivi té s ’ é tenda i t du Hauen s te i n

(J ura bâlo is) j usqu
’

à l a forê t de Haguenau . L ’ a s s emb lé e géné ra l e
ava i t l i eu

,
d

’

ord i na i re , le jour de la Sa i nte—M arguer ite , à C olmar“.

N ’

oub l ion s pas la C orporat ion des T e intur i ers de Strasbourg e t
l i e ux environnant s c réée l e 17 août 165 1

,
e t dont les s tatu t s

fur ent confirmé s p ar F erdinand l l l le 2 mai 1652 . I l s sont s igné s par
l e s dé légué s d e Strasbourg, Munster ,

Oberna i
, \Vasselonne ,

Mo l s
h e im et Fr ibourg—en-Br isgau

‘
. Mentionnon s enfin

,
car nou s n e

pouvons épu i s er i c i l a l i s te de ces a s soc i at ion s
,
l a Con frér ie des

Sel l i er s de l a Bas s e -Alsac e , qu i formé e p re sque exc lu s ivement de
suj et s de l ’ évêché , s

’

é tendai t au s s i sur Lahr
,
Offenbourg,

Gengen
bach etc . et dont les réun ions gén éral e s s e t ena i en t a l ternat ivement
sur l une ou l ’ autre r i ve du Encore au XVl l l e s i è c l e

,
l e gou

vernement franca i s continuai t à donne r son v i sa à c e s v i e i l l e s orga
nisations corporat ive s , p lu tô t pour sati s fa ire au dé s ir des impé
trant s qu i demanda i ent à é tab l ir entre eux la pol i c e e t l

’

ordre
néc e s sa i re pou r l e s erv ic e du pub l i c et le b ien part i c u l i er d e l eur

1 . Les statu ts d es m aîtres bonnetiers ont é té confirmé s une d ern ière
fois par Louis X V , à. M a rly , le 7 septembre 1739, e t homologués par le Con
seil souverain , le 19 avri l 1741 .

2 . X . M ossmann, La Conf rér ie d es cha rrons d
’

A lsa ee , Bu llet in d u M usée

histor ique de M u lhouse , 1879, p . 99 e t su iv .

3. Les statu ts de cette confré rie se trouvent Ordonnances d ’

A lsa ce, 1,

p . 293- 295 .

4 . Ordnungj
‘

ü r d a s S chwa r ts und S choenj
‘

a er berha ndwerch von S tra ss

burg und a nd ern um bliegend en Or ten, chez S chmol ler, Tuchzna chersun/ ‘t ,
p . 297 - 302 .

5 . D . F ischer, Geschichte Za bern
’

s
, p . 174 .
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communauté que par p er suas ion de l
’uti l i té de l eur œuvre . C ’ e s t

au mi l i eu de la c ampagne des Pays- Bas , au camp p rè s de Tongre s ,
que Lou i s XV s igna , en j u i l l e t 174 7 , l e s L e t tre s patente s su r

arre s t portant confirmation des s tatu t s pour l e s maî tre s -maçon s ,
ta i l l eurs d e p i erre s e t c harp ent i er s de l a Hau te et de la Ba s se
Al sac e

,
en tre Stra sbourg e t Bâl e‘ c e sont les d ern i ère s de c e genre

qu e nou s conna i s s ions .

C e que nou s venons d e d i re des corporat ions i ndu stri e l l e s au
XVI I e s i è c l e , s uffi t pour donner une idé e d

’ en semb l e de l eur organ i
sat ion ; nou s n

’

entrerons pas dan s tou s l e s dé ta i l s de l eur h i s to ire
et sur tou t nou s n’

aborderons pas l e c ô té te chn ique de l a fabr i cat ion
loc al e , pour l eque l nou s s er ions un guid e trop i ncompé tent ’ . C eux

qu i , s
’

intéressant à ces qu e st ion s sp éc i a l e s , voudra i ent l e s approfon
d ir , n

’ au ront qu
’

à consu l ter l e s ouvrage s c i té s p l u s haut e t dont

que lque s -un s sont fa i t s de main dema i tre . S ’ i l s sont fr i and s d ’

inéd it,

i l s trouveront des liasses nombreu se s de document s nonexp loi té s dan s
l e s arch ive s muni c ipal e s de Strasbourg et d e Colmar ,

où ont é té

recu e i l l i s l e s r es te s des arc h ive s des tr ibus d
’art s e t mé t i er s d e

c e s deux vi l l e s p r in c ipal e s de l a p rovinc e . Cependant
'

il n ’ e s t pa s

p rob ab l e que ,
tout en y d écouvrant des d é ta i l s c ur i eux

,
on y trouve

d es donnée s vraiment nouve l l e s
,
l ’organ i sat ion intér i eure de c e s

corporat ion s i ndu str i e l l e s é tant à peu p rè s par tou t la m ême , non

seulement e n Al sac e
,
mai s dan s tou t l e Sa int -Emp ire romain”.

I l reste donc con stant que ces organ i sme s , datan t du moyen âge ,

n ’offren t ab so l ument p lu s , à ] epoque dont nou s par lon s , de t erra in
favorab l e pour l e développemen t , n i m ême pour l emaint i en d

’une
ac t iv i té normal e . Le s cap i ta l i st e s , dont l e règne al la i t commencer ,
n e pouva i ent songer à engager l eurs r e s sourc e s dan s un mi l i eu s i
réfrac ta ire aux ré formes

,
e t s an s cap i ta l tou te l

’ i nte l l igenc e du
mond e ne pouva i t évid emment opérer une revo lut ion dan s l

’ indu s tr i e
loca l e . Ce tte é tro i te s s e de vue s s ’ e s t p erpé tué e dan s c es mi l i eux
j u squ

’à la Révo lu t ion frança i s e e l l e a trouvé son expre s s ion der

nière d an s c erta in s al i néa s b i z arre s du Cah i e r des vœux du T i ers
Etat de Stra sbou rg et , l a natu re humain e é tan t au fond toujou rs la

1 . Colmar, 1 747 , 23 pages in- fol io (texte frança is e t allemand ) .
2 . Pour certaines branches d ‘

industrie corporative , nous les retrouverons
plus bas, dans leurs paragraphes spé ciaux ; l

’ac tivité d ‘autres corporations ,
comme celles des boulange rs , d es bouchers, des ta il leu rs, etc . . touche plu tôt
au commerce qu

’

à l’ ind us tr ie , et c ’est là que nous en d irons quelques mots.

3 . C
’est pré c isément l

’

un des mé ri tes d u beau trava i l d e M . Gustave
S chmol ler sur la corporation des d rapiers d e S trasbourg de renvoyer sans
cesse aux faits parallè les.
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dan s une ordonnanc e spéc ial e que l
’

a rt i san qu i tu erai t ou no i era i t
un chat ou un ch i en n ’

é ta i t pas impu r (unr ed lich) pour c el a , pas
p l u s que c elu i qu i , sans s e douter d e son mé fa i t

,
au ra i t partagé l e

véh i cu l e de l equarri sseu r ou bu à l a m ême tab l e que l u i . Dan s l e
m ême document offi c i e l , du 1 1 oc tob re 1 732 , i l b lâmai t l e s gen s des
corp s de m é t i er s d

’ attaquer e t d e v i l ip end er les p er sonne s qu i
o sent déc roch er l e corp s d

’

unmalheureux su i c idé
, ou qu i consent ent

à le por ter en t erre“.

Cet obscurantisme des ar t i san s , s i j e pu i s m
’ exp r i mer a in s i

s ’ exp l ique d
’ a i l l eu rs dan s une ce rta ine me sur e

, par l eur tr i st e
s i tuat ion San s e spo ir , pour la p l upar t , d

’ arr iver j amai s à l a Imat
tr ise ,

s i ls ne son t fi l s de maî tre s e t bourgeo i s eux—même s
,
e t

a s suré s , même s
’

i l s v pa rvi ennen t , d e ne j amai s sor t ir d
’une méd io

cr i té p eu doré e , les art i san s de c e tt e époque n
’

ont
, pourl e s s t imul er

dan s l eur torpe u r i nte l l e c tuel l e e t moral e , au cune p er sp ec t ive d
’am é

liorer l e ur sort matér i e l n i d e s ’ é l ever sur l ’é ch el l e soc i a l e . Au s s i
n e font - i l s pas de vér i tab l e effor t pour reméd i er à la dé cadenc e d u
mé t i er . I ls se la i s sent a ll e r au couran t , pas s ent une par ti e d e l a
journée au cabare t a ra i sonner ou â gém ir , au l i e u d

’ ê tre à l eu r
é tab l i

,
et abandonnent la b e sogne des compagnon s e t à des

apprent i s , qui n
’

ont guère de ra i son pou r faire du z è l e pu i squ I ls n
’

en

t ireront aucun profi t p ersonne l . Comme la succ e s s ion de l e ur s i tua
t ion p er sonnel l e , l e ur d ro i t de bourgeo i s i e e t l e ur dro i t de maî tr i s e ,
est d

’

ord i na ire l e s eu l h ér i tage qu
’ i l s pu i s s en t lai s ser à l eur fi l s

,

c e lu i- c i s ’

at telle à la tâch e patern el l e , dan s le vi e i l a te l i er d e fami l l e
san s goût souvent , et p re sque toujour s san s entra in . Son act ivi t e
s era i ntermittente , sa capac i té profe s s ionnel l e méd ioc re , son trava i l
souvent peu consc i enc i eux . Un ob servateu r par i s i en , qu i a vu l e s
ar t i san s al sac i en s à l ’ouvrage durant p l u s i eur s année s , éc r iva i t d

’eux
ver s 1680 : I l s sont , général emen t par lant l en ts au travai l , for t
am i s du repos e t de la bonne ch ère . C e qu i d é s e sp ère l e s é tranger s ,
c ’ e s t l eur l enteur I l s emb l e qu

’ i l s ne saura i en t r i en
terminer . Un ta i l l eu r s e ra d ix jou r s a vou s fa i re un hab i t ord ina ire
e t un cordonni er au mo i n s t ro i s jou rs sur une pa i re de sou l i er s ; i l
en e s t d e mènœ pour les autre s ouvrage s de mécan ique . I l fau t

pour tant d i re à l eur louange qu I ls sont invent i fs dan s les art s et

paticns dan s l e t ravai l
*

. On p eu t aj oute r a c ette derni ère obs erva
t ion

, pou r l a j u st ifi cat ion des ar ti san s a l sac i en s , que , par su i t e des

1 . Rec id ir te Ordnungen d er S ta d t S tra ssburg d eren Handwercher a bge

s tellte M issbra euche betrefi
’

end , S trassb . , Le Roux , 1780, in—fol .

2 . M émoires d e d eu:e voyages , p . 193- 194 .
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guerre s , des t roub l e s po l i tique s et re l igi eux , i l y a eu tou t p l e i n de
bons ouvr i ers qu i s

’

en sont r et iré s
,
à cau s e d es quar ti er s d

’h iver
,

des mil i c e s et des fréqu ens pa s sage s de troup e s Le s uns al la i en t
d éj à chercher fortune en Franc e

, d
’ au tre s se renda ient en Al l e

magne , en Su i s s e ou aux Pays —Bas , et c
’

é ta i en t souvent l e s mo in s
act i fs e t l e s mo i n s inte l l igent s qu i d emeura i ent dan s un e contré e où
l e commerc e é ta i t i nte rrompu et que les é trangers ava i ent c e s sé d e
vi s i ter‘.

C e qu i est c erta in , c
’ e s t que l

’

indu str i e p et i te et movenne repré

sentée par l e s corporation s d
’ ar t s et m é t ie rs

, par s u i te de son

organi sat ion m ême , e t pour l e s ra i sons que nou s indiqu ion s p lu s
hau t

,
ne pouvai t songer à s e tran s former e l l e—même , et que , d

’ au tre

part , s a s i tuat ion mi sérab l e m ême la r enda i t ho s t i l e à tou te tran s
formation imposé e du d ehor s e t l a fa i sa i t se cramponne r aux règl e
ments suranné s du moyen âge . Un régime quas iment myop e
dominai t dan s la c i té , a dit avec ra i son un savan t é conomi ste en

par lant de c e temp s ; 1 égoïsm e le p lu s é tro i t régnai t dan s les tr ibu s ;
c haque m é t i e r ne conna i s sa i t qu

’ un mo t d
’

o rdre l ’ exc lu s ion d ’

au

trni . Mai s d € !à dan s l e s t err i toire s p lu s cons idérab l e s , une bu reau
crat i c énergique avai t p r i s en main les fonctions de c e s corporat ions
i ndu s tr i e l l e s autonome s

,
tombant en pourr i tu re . C ’ e s t un iquement

de c e tte adjonct ion à un terr i to ire p lu s va ste que Strasbourg pou
vai t e spé rer une renai s sanc e de son ac t ivi té i ndu str i e l l e

,
s i tr i s t e

ment avachie Î . »

C e fut , en effe t , l e c hangement de régime po l i tiqu e qu i donna
1 1mpuls ion néc e s sa ire pour une transformation lente , mai s fé cond e ,
d e l a product ion indu str i e l l e du pays . Les nouveaux venu s , imm i
grants d

’

outre - Vo sge s ou des c an ton s he lvé tiqu e s , hab i tant s des

campagne s , at tiré s ver s l e s vi l l e s , n
’ava i ent au cun e sympath i e par

t icu lière pour l e s cadres é tro i t s d es tr ibus , cons idéré s p ar l a
’

p et i t e
bourgeo i s i e autochthone comme le s eu l organ i sme économique
pos s ib l e . On fa i sa it d ’a i l l eu rs p eu d

’ effort s pou r l e s y a tt irer ,
et

,

par une e spèc e d e ré s i stanc e pas s ive , on t ena i t fermée s
,
le p lu s

pos s ib l e , l e s porte s d e ces p oê les fumeux où l
’

on s e conso la i t d u
marasme d é solan t d es affa ire s en d i sc utant à mi—vo i x le s faute s e t
l e s travers des gouvernant s . L ’ impor tanc e po l i t iqu e de s corpora
t ions d ’art s et m ét i ers

, qu i d epu i s longtemp s n
’

é ta i t en fa i t qu
’ un

va in mot
, ne pouva it p lu s ê tre qu

’un souven ir aprè s la comp l è t e
soumi s s ion d e l

’

Alsace . La prote c tion maté r ie l l e de la Franc e

1 . La Grange , M émoire, fol . 249 .

2 . H . M eyer. Gold schm iedesunfl , p . 205 .
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s é tenda i t éga l ement à tou s s e s suj e t s ; on n
’avai t donc p lu s de rai

son maj eure pou r acqué r ir le d roi t de bourgeo i s i e , et pour s
’

incor

p orer ,
dan s c e bu t

,
au microco sme d es tr ibu s . On s e conten tai t d e

payer un d ro i t d e prote c tion ou de manance e t c e
sont ces couche s nouve l le s

, des d éc la s sé s parfo i s , des paysan s
r u i né s , d es journa l i er s san s travai l , venu s du d ehors , qu i , dan s l e s
grand s c en tre s , comme Stra sbourg, Co lmar ,

Mulhou s e
,
Sa inte -Mar i e

aux—Mine s , Haguenau , con st i tu èrent une vér i tab l e c la sse ouvr ièr e
,

l ibre de toute s attache s avec l e s tr ibus
,
et n’

obé i ssant pas à l eur s
r ègl ement s . Ces irr égu liers du trava i l furent dédaigné s san s doute au
d ébut par l e s p rofessionnels a stre int s au compagnonnage et a sp i
ran t à l a maî tr i s e ; mai s c e sont eux qu i , par l eur lab eur ob s cur

,

d ir igé par des spé c ia l i s te s hab i l e s , fi n irent par doter l
’

Alsace de l a
grand e i ndu s tr i e qu i l a c arac tér i s e aujourd

’hu i . Pour ob ten ir c e
ré su l tat

,
i l n e fal la i t que que lque s cap i tal i s t e s in te l l igent s , l ibre s de

tout e spr i t de routin e , soutenu s contre l a concurren c e é trangère

par un bon p r iv i l ège roya l i l s arr iven t
,
e t vo i c i l e s manu fac ture s

de d rap s , d e to i l e s , d e faïenc e , d e tabac , de savon qu i surgi s s en t ,
as sez peu nombreu se s au commenc ement , traver san t b i en des cr i s e s
d iffic i l e s

,
mai s donnant au bout d ’

un s i èc l e de lu t te s
,
une prédom i

nanc e ab sol ue au travai l de l a fabr ique sur c e lu i d e l
’ate l i er dome s

t ique . C et te révo lu t ion é conomique , l
’

Alsace du XV I I e s i è c l e la vo i t

po i ndre ; au XV I I I", e l l e avanc e à grand s pas ,
et l e X IX"

, qu
’ i l l a

regrett e ou y app laud i s s e , l a c on state comme un fai t ac comp l i .
Aprè s avo i r group é dan s c e paragraphe les i nd i cat ion s l e s p l u s
n éc e s sa ire s sur l e s corpora t ion s indu s tr i e l l e s de l

’

Alsace au
XVI I e swe l e

,
nou s donneron s

,
dan s c eux qu i su ivent , l e s ren s eigne

m ents b i en i ncomp l e t s malheu reu sement , que nou s avons pu réunir
su r l e s d ifférente s branch e s de l ’ i ndu s tr i e du p ays , qui s

’

exerçaient

en dehor s du cadre é tro i t des tribu s d ’art s e t mé t i er s
,
e t s e rappro

chaient p lu s ou mo i n s de c e que nou s appe lon s la grand e indus tr ie
mod erne . I l n ’y a poi n t l i e u de s

’

é tonner s i les dé ta i l s à c e t égard
sont c la i rs emé s e t n e pré s enten t qu

’un as s ez fa ibl e i n térê t m ême

pour l e l e c teur qu
’

a ttirent les p rob l ème s é conomique s . L epoque
dont j e retrac e l ’h i s to i re n e voi t encore que l a p remi ère en fanc e ,
pour a in s i d ire , de l m du s tr ie al sac i enne c

’ e s t l e s i è c l e su ivant qu i
a s s i s t e à s e s véri tab l e s débu t s , e t nou s ne pouvons noter i c i que
les po in t s de dépar t b i en mod e s te s d

’

un des p l u s br i l lant s développe
ments de l ’aven i r .

g2 . 1xuusrme M I N I È R E

Nou s commenc eron s c e tte revu e par un ape rçu rapide sur l
’

in
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ac t ivi té ‘
,
so i t dan s la val lé e p r inc ipal e , so i t dan s le s vâllons la té

° aux ; d ix fonder i e s é ta i ent oc cupé e s d
’une façon p re sque cont i

nuelle à séparer l e s d iver s m é taux , argent , p lomb ,
cu ivre

, par l a
fonte d es minerai s . On n e comp ta i t pas mo i n s d e m ineurs

p rop rement d i t s et emp loyé s d es mine s ; mai sons et 72 au

b erge s , cons tru i te s eu que lque s ann ée s , se groupa i en t autou r de
c e s fo s s e s ; un h ôp i ta l é tai t organ i sé p our l e s ervi c e de l a grande
con fré r i e des mineurs à laque l le l a s e igneur i e ava i t
ac cordé des pr i vi l ège s a s s e z é tendu s . La popu lat ion mini ère s

’

é tant
d éc larée pour l a Ré forme d an s l a s econd e mo i t ié du XVI e s i èc l e , e t
b eaucoup de huguenot s lorra in s é tan t venu s s e ré fugi er sur l e
t err i to ire al sac i en

,
le nombre des hab i tant s s ’

accrut encore ; i l y eu t
une paro i s s e r éformé e et une paro i s s e lu thér i enne à Sainte—Mar i e
aux—Mines . Mai s c ette p rospér i té s i rap idement d éveloppée par
l ’abondan c e du préc i eux mé tal , d iminua p re sque au s s i rap id ement
ave c le produ i t des mine s . A mesure qu

’

on d e s c enda i t davantage
sou s terre

,
les travaux d ’

excavat ion d evena i ent p l u s d i spend i eux ,
l e s filons l e s p l u s r i ch e s é ta i en t épu i s é s , e t l ’ i nfi l tration des eaux
m enaça i t de noyer l e s pu it s . Dès 1596 , l

’en semb l e de ‘

tou tes l e s
exp lo i tat ions ne donnai t p lu s qu

’un bénéfi c e n e t a s s ez maigre de
flor in s . Au mi l i eu du XVI e s i è c l e

,
l a mas s e annu el l e des

minera i s extra i t s repré s entai t un e moyenne d e mares d
’ argent

fin ; au commenc ement du XVI I e s i èc l e on n ’arr iva i t p lu s même au
t i ers d e c e po id s , so i t à mares d

’argent . Aus s i voyon s - nou s
l ’ exp lo i tat ion changer ent i èremen t de natu re . C e ne sont p lu s les
R ibeaup ierre ou d

’

au tre s entrep reneu r s qu i en font l e s fra i s ’ ; évi
demment l e s cap i ta l i s te s , comme nou s d i r ion s

' aujou rd ’hu i
,
n ’ont

p lu s confi anc e , car tou s l e s r i squ es de l
’ entrepr i s e , de p lu s en

p lu s a léato ire , sont r ej e té s sur l e s ouvr i er s eux—mêmes . Chaqu e
année

,
les mineu r s se p ré s ent en t d evan t l e juge des mine s (Berg

r ic /zter ) s e igneu r ia l e t a ffe rment un lo t qu
’ i l s exp lo i t en t s eul s ou

avec que lque s a s soc ié s , d e l a façon la p lu s é conomique , s
’ entend ,

en év i tan t l e s travaux coûteux e t en comp tant su r qu e lqu e bonansa
imprévu e , p l u tôt qu e sur un lab eur mé thod ique pour fa i re une
bonne a ffa i re . Le s e igneu r l eur donne en é change l e s ou ti l s néce s

1 . S ur ce nombre , 27 pu its appartena ient aux R ibeaupierre , 8 au duc d e
Lorra ine .

I l semblera it cependan t qu‘i l y eu t d es capi taux particul iers engagé s
dans c es exploitations m inières ; i l y a aux A rchives mun ic ipales d e S tras
bourg une lettre d e la R égence d ’

Ensishe im , du 13 mars 1625 , invi tant le
M agistra t a fa ire payer une somme de florins d ue par quelques—uns de
ses bou rgeois a d es ingén ieu rs occupé s au val de Liepvre (A .A .
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sai re s , et dou z e batz par s emain e pour l eur nourr i ture (3 fr .

mai s i l s e dé s intére s s e d e l eur travai l , son profi t cons i s tan t un i

qu ement en l a red evanc e du mineur
, qu i ne var i e pas s e lon l e

ré sul tat p lu s ou moi n s fruc tu eux d e ses fou i l l e s souterra in e s ‘

Malgré l a d im inut ion cons tante du r end ement des mine s , l a pcpu
lat ion ouvr i ère d e l a val lé e lu tta p endant longt emp s contre l a mau
va i s e chanc e qu i l a pour su iva i t ; e l l e n e v oula i t pas abandonner un
travai l ‘qu

’ e l l e aimai t*
,
n i qu i tter c e s vi l lage s où p lu s i eur s générat ion s

déj à s ’é ta i ent succ édé , e t l
’

on p er s i s ta i t à c ro ire que l
’

on tomb era i t
enfin sur d es filons p lu s r i ch e s e t d

’

un r end ement r émunérat
'

eu t
”

.

I l fal lu t c ep endant s e rendre à l ’ évid enc e ; la populat ion ba i s sa trè s
rap id ement de 1620 à 1630; en 1627 , on n e comp ta i t p lu s que 250
mineurs à Sainte -Mar i e - aux -Mines ; l e s au tre s é ta i en t par t i s ou

s ’é ta i en t fa it s agr i cu l teurs , art i san s , etc . La guerre d e T ren te Ans
ne provoqua donc pas la dé cad enc e de l

’ i ndu s tr i e min i ère de c e s
régions , mai s e l l e l

’

aecentua . En 1632
,
0n avai t encore extra i t environ

mares d
’argent ; en 1633 le ch i ffr e tomb e a900mare s

,
e t pu i s

tout s ’arrê te . C ’ e s t que l e s Suédo i s de Horn ont péné tré j usque dan s
c e r ecoi n des Vo sge s e t le j uge des mine s , Pau l Genault , s

’ e s t
va inement adre s s é au s e igneur de R ibeaupierre pour ob t en ir une
sauvegard e contre l

’

ennem i ". Grand am i des Hab sbourgs , b i en que

prot e s tant , c e lu i—c i n
’

é ta i t pas en od eur de sa in te té auprè s des

généraux de l a re in e Chr i s t in e , e t comme l e val de Liepvre é ta i t un

pas sage impor tant ver s la Lorra ine . l e s Su édo i s n e s e génèrent pas

pour s
’

é tab l ir à Sainte -Mar i e —aux -Mine s , comme en t err e conqu i s e ,
e t foul èrent t err ib l emen t le pays dan s l e s année s qu i su iv irent .
Aprè s l

’

occupat ion v int l a famin e , pu i s un e p e s t e terr ib l e ach eva
l ’œuvre de d e struc tion . Le s dern1ersm 1neurs s e d ispersèrent en 1635 ,

et quelque s -un s d
’ entre eux al l èrent , nou s dit—on, chercher du trava i l

j u squ
’ en E spagne ? San s dout e la popu lat ion n e d i sparut pas tou t

1 . Voy . pour les d é tai ls le long et i nté ress ant rapport du juge d es mines
Gui l laume P rechter , chez H anauer, E tudes économ iques ,

I
, p . 185 .

2 . Encore au XVI I I ° siècle , F . d e D ietrich faisait remarquer que c ’é tai t
par goût que l‘habitant des Vosges travai llait 'aux mines, p lutô t que par

nécessité . (D esc r ip tion, I I , 4 bis . )
3. En 1625 , il y ava it encore 25 pui ts ouverts dans la région, mais quelques

uns à peine exploités , ou exploité s sans mé thod e . tout a fai t au hasard . Par

économ ie , l ’on ne boisa i t p lus les galeries nouvel les , on entretenai t mal les

boiseries anciennes , et pourtant certa ines galeries é taient bien longues . La

galerie profond e de F ertrupt, examiné e en 1766, ava it toises de lon
gueur . (D ietrich. I I , p .

4 . A rchives d e la Haute—A lsace , C . 395 . En général on trouve d es maté
riaux surabondants pour é crire une histoire techniqu e dé ta i l lé e des mines
du v al d e Liepvre, dans la sé rie E d e ces A rchives (fascicules 1930
5 . S ur la misère des mineurs , les viol ences de la sold atesque , etc . , l

'

on
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ent 1e re ‘ ; l e s c u l t ivateur s , c er ta in s ar t i san s re stèr ent
,
mai s on s e

rend comp t e d e l a réduc t ion énorme dan s l e ch i ffr e des hab i tant s

par c e s eu l fa i t que la paro i s s e l uth ér i enne de Sa in te -Mar ie n e comp t e

p l u s annu e l l ement que 8 a 10 nai s sanc e s ve rs l a fin du s i è c l e
,
alor s

qu e , d e 16 15 à 1630, l a moyenne annu el l e avai t été d e 90 à
Que lque s anné e s aprè s l a s ignature de l a pa ix , ver s 1653, l e s
comte s d e R ibeaup ierre e s sayèren t de reprendre l e trava i l des
mine s et firent ven ir pou r c e l a de s ouvr i ers d es canton s d e B erne e t
de Zur i ch , mai s l e s ré sul tat s ob tenu s furent engénéra l a s s ez peu sat i s
fa isants ,

e t s i quelque s t rouvai l l e s extraord i na ire s vi n rent encore

par moments s t imul er l e z è l e de s trava i l l eur s ° , n éanmo i n s vers la
fin d u s i èc l e

,
La Grange é c r iva i t en par lan t d es gal er i e s de Sainte

Mar i e : E l les é ta ient au tre fo is les p l u s r i ch e s de l
’

Alsace . mai s
el l e s sont abandonn ée s depu i s longt emp s e t i l n

’y a p l u s que l e R ov

qu i pu i s s e l e s ré tab l ir‘. C ette affirmat ion n ’ e s t pas ab so l ument
exac te

, car l ’ exp lo i tat ion se continua p endant la maj eure par t i e
du KVI I I e s i èc l e

,
mai s el l e prouve en tout c a s que l e s m in e s d e

Sa inte -Mar i e n
’

oc cupa1ent qu
’un nombre b i en re s tre in t de p er

sonne s et que l e rend emen t en é ta i t m inime , au moment où l
’ i nt en

dant réd igea i t son .We
’

moireä

Aprè s l e s m ine s d
’argent du val de L iepv re , l e s p l u s impor tante s

de l
’

Alsac e é ta i ent c el l e s de Giromagny ou du Ros emont comme on
l e s app e la i t d

’

ord ina ire . E l l e s appar tena i ent à la ma i son d
’

Au triche ,

mai s l e s a rch iduc s en avai ent fa i t la conc e s s ion aux s e igneur s d e
Stad ion

,
haut s fonc t ionna ire s de l a Régenc e“. E l l e s ren fermai en t

égal emen t des d épôt s de p lomb argent i fè re , e t l e mé ta l p réc i eux

qu
’

on en t ira i t é ta i t emp loyé à la monna i e d
’

Ensishe im pour l a

peu t consulter les rapports du juge d es m ines Pau l Gemau lt , de 1633 551 1651 .

C .

1 . Les comptes du ba i l l i de S a inte - M arie pour 1637 mentionnent encore
une rece tte d e fl orins, mais ce sont presque entièrement des revenus
(fermages , red evances pour d es p rés , etc . , qu i n'on t rien a fa i re avec le
travai l d es m ines. C .

2 . R isler, Hist . d e S a inte- M a r ie , p . 69 .

3. En 1696 , un ouvrier trouva , d it- on. un bloc d'argent massi f, estimé a
fl orins (R isler, p .

4 . M émoire, fol . 243. Les m ines sont mentionné es dans l ‘Opuscule du
géographe l ’ . D uval , Les a cqu is i tions d e la F rance. P aris , 1649 i i i - 18 (p .

D
‘après lu i , le trava i l des ouvriers v est si pén ibl e que presqu e tou jours

i ls portent la té lé de travers
D u côté lorra in les m ines ava ient é té également abandonnées vers 1630.

Le d uc Léopold ordonna la reprise d es travaux , et en 1700 on ouvrai t
que lques ga leries si riches que 120 l ivres de m inerai donnèrent 80 l ivres
d

‘argent pur.

G. Le règlement géné ral des m ines , p romulgué par F erd inand l " , est de

1562 .
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pr ié taire en toucha i t tou t fra i s fa-i tz 5 l ivre s d e rent e‘. I l

p araî t tou te fo i s , d
’ aprè s notre texte m ême , que l

’ exp lo i tat ion n
’

é ta i t

pas r égul i èr e et qu
’

on n ’y pouva i t trava i l l er que lor squ 11 y a
a s s e z d ’ eau pour fa ire tou rner l e s mach in e s qu i épu i s en t c e l l e qu i
e s t au fond des mine s 2

I l y ava it eu encore au XV I I"S i è c l e des mine s d e p lomb argent i fère de
même nature , b eau coup mo in s impor tante s , i l est vrai , au vi l lage de
Ste inbach entre Thann et C ernay ; d an s l e val d e Munster “; à Saint
N i co la s prè s Rougemont ; el l e s ava i ent é té abandonné e s p endant
l e s gu erre s mai s l e trava i l y ava i t é té r epr is , au mo in s momenta
nément

,
au moment où La Grange comp i la i t son M émoire . D ’autre s

ava i ent comp l è tement ces sé d
’ ê tre exp lo i tée s . I ly enava i t encore un e ,

dit l
’

intendant
,
à Auxelle —le -Haut

,
app el é e Gesellschaft , qu i produ i sa i t

au s s i de l ’argent e t du cu ivre et pouvai t s e fond re san s mixtion de
mine d e p lomb . E l l e e s t au s s i ru in ée d epu i s l e s guer re s d

’

Alle

magne . I l y a encore en c e l i eu p l u s i eur s endro i ts où l
’

on a travai l lé
autre fo i s , mai s comme i l n

’y a p lus p ersonne qu i soi t de c e temp s - l à
e t que l e s t i tre s des mine s ont é té p erdu s p endant l e s gu erre s , on
ne p eut savo ir ce qu

’ el l e s ont produ i t
D e s m in e s de cu ivre e t d ’argen t avai en t é té dé couver te s dès 1565 ,

au va l Saint—Amar in , sur les terre s d e l ’abbaye de Murbach ; ma i s
e l l e s s emb l ent avo i r été p eu exp loi tée s p endant p lu s d

’

un d em i—s1ecle
,

pu i squ e dan s une corre spondan c e offic i e l l e du Chap i tre , i l e s t d it ,
en j u in 16 19

, qu
’ e l l e s n e son t ouver t e s que d epu i s peu d e t emp s ,

mai s qu
’ e l l e s promettent d

’

ê tre au s s i r i ch e s que n
’ impor te que l le

mine d ’

Allemagne ; p l u s i eu rs c entain e s de mineur s trouven t l eu r
gagne - pai n dan s nos gal er i e s e t nou s fou rn i s s ent chaqu e ann ée des
quant i té s cons idérab l e s d

’argent fin Là au s s i
,
l a guerre d e T rente

Ans fi t i n terrompre l e travai l , mai s l e dé sa s tre s emb l e avo ir é té
moi n s comp l e t , car p l u s tard nou s retrouvons l e corp s des mineurs
de l a val lée sol idement organi sé , a s s e z r i ch e pour fai re c é lébrer

1 . M émoire d e 1702 , fol . 4

M émoi re d e 1702 , fol . Lorsqu
’

au m i l ieu du X V I… siècle , on fit un
effort pour d é barrasser les m ines noyé es de Gi romagny d e l eurs eaux d ‘

infil

tration , les ingén ieu rs ne parvinrent pas à. les faire ba isser au—d essous d u
septième é tage , su r les douze dont se composa it la mine . (D ietrich,

I I ,
p .

3. A u KvI I I e siècle , i l ne resta it p lus a S te inbach que des hald cs assez
consid é rab les de ces m ines d ‘argent . M ais on y trouvai t encore du fer
(D ie trich , I I , p . D ans le val d e M unster, les vestiges des m ines é taient
aussi a peu près e ffacé s . (I bid I I , p .

4 . La fol . 243.

5 . Hanauer, E tudes , p . 101 .
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annue ll ement des mes se s en mu sique en l ’honneur de sa pa tronne ,
sainte Barb e , e t p roc édan t à l

’

ouverture d e fo s s e s nouve ll e s
La Ba s s e—Al sac e é ta i t infin iment mo in s r iche en minera i s e t sur
tou t e l l e n e produ i sa i t pas de mé taux p ré c i eux , sau f l

’

or du Rhin
,

qu e nou s ré s ervon s pou r p lu s tard .

’

I l e s t vra i qu
’ i l est que s tion

parfoi s de mine s d
’argent sur l e s t erres de svêché e t dan s l a val lé e

de l a Bruch e ; e l l e s ont m ême é té i n féod é e s en 15 13 par l
’

évêque
Gui l laume de Hons t e in à Pi erre de Rohrbach Mai s e l l e s d eva i ent
ê tre b i en insignifiantes, pu i squ

’en 1577 déj à
,
l e comte palat in George s

J ean demanda i t à l ’éveque la p ermi s s ion de fa ire d e s fou i l l e s aux
environ s de Sch irmeck e t de Ha s lach à la recherch e de minera i s
argenti fère s , dan s des t ermes qu i s emb l ent p rouve r que tout souve
nir e t toute trac e des travaux pré céd ent s ava i ent d i sparu . Le s
rech erche s de c e grand fa i seur de p roj e t s n

’

abou t irent pas d
’a i l l eurs

,

pas p l u s que c e l l e s que prôna i t , quatre—vingt s an s p lu s tard , un

fonc tionnaire de l ’évê ché C ep endant , comme on nou s affirme
d

’autre par t , sur la foi de r en se ignement s au th ent ique s , que c er ta in s
filons d

’argent ont é té exp lo i té s au XV I I ° s i è c l e sur l e terr i to ire du
hameau de Belmont , i l n

’y a pas l i eu d e dou ter du fa i t , mai s l
’

ex

ploitation n
’a san s doute é té que pas sagère , et l a fos s e p eu p ro

fond é s .

Quant à des minerai s de fer et de cu ivre , le nord de l a prov inc e
en fourn i s sa i t en as s ez grand e quanti té , et c el a tou t d ’ abord dan s
l a val lée de l a Bruche que nou s venons de nommer , tant à Rdthau
même , qu

’

à Solbach , V V
aldersba ch

,
et sur tou t à Sch irmeck

,
F ra

mont et Grandfonta ine . C e s mine s é ta i ent exp loi tée s : par l e s sei
gneurs locaux eux-mêmes“, ou amod iée s par eux à d es entrepreneur s

1 . Le curé S tippich y bénissa it sol ennellement , le 6 oc tobre 1670, une

mine de cu ivre nouvellement ouverte . Extraits du registre
paroissial d e S a int—Amarin d ans l ’Ecc les ia st icum A rgentinense, 1890, p . 91 .

Nous parlerons d es nombreuses m ines de fer de la H aute—A lsace en trai
tant de l ’ industrie mé tallurgique d e la p rovince .

2 . A .B .A . G . 1 158 .

3. A .B . A . G . 1376.

4 . Louis Weinemer , en 1661 . (Hanauer, E tudes , I , Le fascicule G . 908
«les A rchives de la Basse - A lsace . cité par M . H anauer

,
a du être remanié

d epu is ; i l ne renferme p lus que d es pièces relatives au moyen âge .

5 . M . de D ietrich (G i tes d e m inera i , I I , p . c ite un rapport officiel de
1629 e t une note de 1633, trouvé s dans ses archives d e fami l le , mais i l d it lu i
méme que ce fi lon, d i t de S ainte -nl isabeth, é tai t au sol d

‘

un pu its d e sept
toises d e profondeur seulement .
6 . Registra tur Her tzogGeorg Hannsscn bela ngend t cla ss eyscnbergwcre/ch

im S chirmecker tha l , comptes de j uin 1577 à novembre 1 58 1 . G .

R. Reuss
, Alsa ce .
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par t i c u l i ers‘. Abandonné e s au mi l i eu du s i èc le
,
alors que la val lée

tou t enti ère avai t été d ép eup lée e t ravagée par l e s incurs ions eon
t inu elles des gen s de guerre , e l l e s furent rouverte s e t v igoureu se
men t exp lo i tée s au commencement du XVI I I e s i èc l e , surtou t quand
l
’

intendant d
’

Alsace , M . Banyu d ’

Angervi lliers eu t été i nve s t i du
comté de La Roch e en 1720. I l y ava i t au s s i d es mine s d e fer sur

l e t err i toire des Linange , à Goer sdorf’ , e t sur c e lu i des Hanau—Lich
tenbergà Miete sh e im , prè s d

’

Ingwiller ; c e l l e s -c i ouver te s d epui s l e s

p rem i ère s anné e s du XVI I e s i è c l e , à une c inquanta i ne de p i ed s au
d e s sou s de l a surfac e du 5 013 . A Z in sw i l l er au contraire , le minera i
affl eu ra i t ou ne se trouvai t qu

’

à deux p i ed s sou s terre‘, c e qu i
exp l ique l e grand nombr e d es fo s s e s é tab l i e s dan s l e vo i s inage pour
a l iment er l e s hau t s— fou rneaux du vi l lage . Dan s la ban l i eu e de Lam

pertsloch,
connu par s e s dépô t s d

’

asphalte ,
i l y avai t égal emen t

d
’a s s ez nombr eu x pu i t s exp loi té s pou r l eur s m inera i s de fer , et
même p endant l e s prem i ères année s de l a guerr e de T rent e An s on
en ouvr i t encor e de nouv 'eaux‘. I l e s t vra i que c erta in e s de c es

exp lo i tat ion s d eva i ent ê tre for t mod e s te s , pu i squ e l e gouvernement
hanov ien l e s louai t a des p r i x dér i soire s“. C

’

é ta ient san s doute
au s s i d es fos s e s à c i e l ouver t , ne n éc es s i tant pas de vér i tab l e s tra
vaux de mine . D ’autre s exp lo i ta tion s m in i ère s du comté , p lu s
impor tante s jad i s , avai en t c e s sé l eur ac t ivi té au XVI I e s i è c l e ; tel é ta i t
l e cas pou r \Vesthofi

’

en
, qu i s emb l e avo i r eu ses jour s de sp l end eur

d an s la premi ère moi t i é du s i è c l e pr é cédent , pu i squ
’ i l s ’y trouvai t

un juge des mine s et qu
’un bai l l i des mine s y pré l eva i t l a d îme du

s e igneur sur tou s les p rodu i t s fondu s en l ingot s . Encore en 1559 ,

on y ava i t m i s au jour 537 qu intaux de minera i , mai s i l para i t qu
’

on
é ta i t arr ivé au bou t du fi lon b i en tô t aprè s , car l e s compt e s adm inis
tratifs du s econd s emestre de 15 70 s e balanc ent en rec e tte s et en
d épen s e s , ou , pour ê tre p l u s exac t , n e marqu ent p l u s qu

’un bénéfi ce

1 . A rtic les accordés entre l ’é vêque d e S trasbourg e t É lias Gantzer, mar

chant de S ainte-M arie a ux-M ines , contrat d 'amod iation pour les mines d e
S chirmeck , 1597 . G .

2 . A . B . A . E. 4341 . Encore en1617 , le bai l li , D aniel Hammer, d eNiederhronn.

y présidai t a l
'

ouverture d ‘

un pu its nouveau sur la Cappelma tten, en pré

sence du survei l lant—géné ral ou bcrgcogt A dam Jaeger.

3. D ietrich, op . c i t . , 11, p . 294 .

4 . D ietrich, l l , p . 296 .

5 . Le 26 mai 1627 ,0n donna i t l icence au d irecteu r des forges de Zinswi l ler,
J acques Bolssen de rechercher d u m inera i dans le ban de Lampertsloch
pend ant une du ré e d e hu it ans . E .

6 . La R égence de Bouxwi l ler approuva i t le 17 j u in 1697 un contrat de
location d e la m ine d ite Rothçfa r bgrub , pou r la somme annuelle de 5 flo
rins 1 schell ing. E .
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menc ement d u XVI I e s i èc l e s emb len t avo i r é té c el l e s de l a val lé e de
l a B ruch e , à Framont e t a Rothau en 1600

, l
’

évêqu e d e Stra sbourg
ac corda i t l ’autor i sat ion d ’

é tabl ir une nouve l le u s1ne a Sch i rmeck
,
au

maître de l a Monnai e de Nancy , Ni co la s Gene ta ire‘. Tou s c e s é tab l i s
sements furen t pro spère s p endan t une trenta ine d

’anné e s
, pu i s a

peu p rè s abandonné s p endant la cr i s e l a p lu s inten s e d e l a lutte tren
tenaire , comme les mine s e l l e s -m êmes , dont d ép enda i t l eur exi s tenc e ;
mai s i l s r epr i rent peu à peu , dan s l e d ern i er t i ers du s i è c l e".

C ’ e s t égal ement aux prem i è re s années du XVI I e s i èc l e qu
’

appar

t i en t
,
s inon la c réat ion , du mo i n s l

’agrand i s s ement des forge s du
J aege

—rthal , prè s d e Ni ederbronn , qu i sont encore en ac tivi té de nos
jou r s . Le 9 janvi er 1605

, tro i s a s soc ié s , Adam J aeger , j uge des
mine s du comté de Hanau -Lich tenberg,

George s e t Ph i l ipp e
Schwarzerd , de Wissembourg, s ignèrent un pac te pour l

’

explo ita

t ion d es hau ts - fou rneaux
{

de c et te région montu eu s e des Basse s
Vosge s ; que lqu e s anné e s p lu s tard ,

le 1 er janvi er 16 12 , l e s tro i s
frère s Sehwarz erd (un tro i s i ème s

’

é ta i t sub st i tué à J aeger , en 1608)
p r i ren t à

’

ba i l héréd i tai re c e s é tab l i s s ements mé ta l lurgique s se1gneu
r i aux

, pour une du rée d e quarante année s . Leurs cap i taux ne su f fisant

pas , san s dou te , à é largir l eur sph è re d
’ac t ivi té , ils

’

admirent comme

partenaire , l e 12 j anvi er 162 4 , Cunon-Eckbrecht de D urckhe im
, qu i

l e ur appor ta l e s fond s vou lu s , pu i squ e b i en tô t aprè s (4 févr i er
l e comte J ean Regnard l e s autor i sa i t à é tab l ir d ’au tre s forge s de
même nature sur s e s domain e s B i entô t c ependant d es quere l l e s ,
née s d e d i s cu s s ions d i ntérê t s

,
s él evèr ent entre l e nob l e baron et

ses a s soc ié s rotur i ers ; el l e s durè ren t une qu inza ine d
’année s .

N éanmo in s , et malgré l e s troub l e s de la guerre , l e s hau t s - fourneaux
du J aegerthal ne

’

para issent pas s
’

ê tre é te in t s . I l s re s tèrent sou s la
d irec t ion d es de s c endan t s des premi er s organ i sateurs ju squ

’à c e

que ,
l e 10 avr i l 1676 , l e d ern i e r d es S chwarz erd ,

George s , fi l s de
Sigi smond ,

l e s vend i t a un nomm é J oach im Ensinger . C ’ e st à l ’un
des hé ri ti ers de c elu i - c i que J ean D i etr i ch , l e fi l s du vie i l amme istre

s trasbou rgeo i s , Domin ique D i e tri ch , ach eta , en 1685 , l e s forge s
dont le comte d e Hanau lu i concéda , en 1690,

l e ba i l cmphytéotique .

Se s arr1ere-

p et i t s - neveux les pos s èd en t encore aujou rd
’hu i 3

1 . Concession d u 8 novemb re 1600 (Rom e «l
‘

A lsa ce, 1876 , p .

Voy . sur les forges épiscopales d u va l d e Bruche (1589 A . B . A .

G . 1660, 166 1.

3 . J
‘

emprunte ces d é tails a une note réd igé e pa r M . Th. S c l1e tîer, d
‘après

les papie rs d e la fam il le d e D ie trich, et conservée parm i les manuscrits de
'
I
‘

.
-G . Roehrich a la Bibl iothèque mun ic ipale d e S trasbourg (manuscrits

n° 734 , tome I l . Voy . aussi D ietrich, D escr ip tion, I I , p . 332 . La cession fut
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Nou s avons par lé , dan s l e paragraphe p réc éd ent , de s m ine s de
Zinsw i l l er . Les fonder i e s de c et te p et i te loc al i té ,

s i tuée dan s le
vo i s inage de Ni ederbronn , son t b i en connue s par l e s produi t s d iver s
qu

’ e ll e s fab riquai ent au XVI I e s ièc l e . En ac t iv i té dès le s i è c l e p ré
cèd ent , el l e s ava ient é té recons tru i te s en 1601 , par les comte s de
Linange , s e igneur s d

’

Obefl 1ronn'; c
’ e s t d ’ e l l e s que p rovenai t la

maj eur e part i e des marm i te s e t des ré chaud s u t i l i sé s dans la Ba s s e
Al sac e , et surtou t les grand s poê le s

'

de fonte
,
aux p laqu es ca rrées ,

orné e s de sc ène s d e l ’Anc ien e t d u Nouveau -T e s tament . On en ren

contre encore ç à et là dans les v i l lage s du pays d e Hanau on

p eu t en vo ir au s s i dan s l e s mu sé e s arc héo logique s de S trasbourg,

de Saverne et de Metz
,
repré sentant J os eph e t Pharaon ,

Dav id e t
Go l i ath , l a mor t d

’

Absalon (avec l
’

ar ti lle rie j u ive au fond du tab l eau )
É l i e e t la veuve d e Sarep ta , l ets Noc e s de Cana , la F in du

'

monde
,
etc .

3
.

A côté de c e s produc tion s d
’

un a rt naïf e t pac ifique , Z inswi l l er fon
da i t au s s i des boule t s de c anon On pou rra i t ment ionner encore i c i
l e s forge s vo i s i ne s de M od erhausen ou Mouterhou se

, dans la va l lé e
de l a Zinzel , qu i ne furent pas san s impor tanc e j u sque ver s 1630 ;
mai s

,
s i tu é e s dan s l e comté d e Bitche

,
e l l e s appar t iennent de d ro i t

à l
’

industr ie lorra i ne . E l le s furent dé tru i te s d ’a i l l eu rs p endan t la

guerre de T rente An s e t ne furen t ré tab l i e s qu
’ en 1 723

Enfin i l nou s r es te à ment ionner
,
a l ’autre bou t de la Ba s s e

Al sac e
,
dan s l e val d e Vi llé

,
d es forge s qu i furen t a s s ez flor issantes ,

ver s —l a fin du XVI I e s i èc l e . E lles y furent é tab l i e s par l e s e igneu r
loca l

,
l e s i eu r de Zurlauben

,
cap i ta in e au régimen t é tranger de

Koenigsmarck , p lu s tard comte et l i eu tenant—géné ra l , en vertu de
l e ttre s patente s du 2 1 dé c embre Mai s les r i ch e s filons de
minera i de l a va l lée une fo i s épu i sé s , e l l e s s emb l en t avo ir rap id e
ment dépér i“.

Dans la Hau te -Alsac e
,
les forge s et l e s hauts - fourneaux é ta i ent

faite contre une red evance annuel le de l ivres en argent et de 15 qu in
taux de fer) . Voy . enfin aux archives d e *

la Basse-A lsace les l iasses
E . 2846 - 2848, qu i renferment des pièces d ive rses relatives a ces forges, de
1602— 1738 .

1 . D ietri ch. D escr ip tion I I , p . 350.

2 . Kassel . Oefen im a lten Hanau cr la nd , S trassb .
, 1894 , in Quelquefois

ces plaques sont daté es ; mais les plus anc iennes ont probab lement é té
dé truites pendant les guerres d u X VI I ° siècle . M . Kasscl n

'

en a point trouvé
d

’

anté rieures à 1661 , 1664 , 1671 .

3 . On en fabriqua , en 1634 , pour le compte de S trasbourg et d e Colmar.

(Revue d
’

A lsa ce, 1877 , p .

4 . D ietrich. D escr ip tion, I I I , p . 264 .

5 . O rd onna nces d
’

A lsa ce, I , p . 136 .

6 . D ietrich , I I , p . 205-208 .
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naturel l ement encore p l u s nombreux , l e s min e s de fer y é tant e l les
m êmes enp lu s grand nombre . On les y exp lo i ta i t , en par t i e , d epu i s
la fin du moyen âge

“

,
su rtou t c e ux du Sundgau . A la fin du

XVI I e s i è c l e
,

les p l u s cons idérab l e s de l a provinc e au d ire de
M

. de La Grange , é ta i ent c eux de Bel for t'; trè s flor i s sant s sou s l e s
arch iduc s , ru iné s par l a gu erre , i l s ava i ent é té rétab l i s pa r le car

d inal de Mazarin et par s e s hér i t i er s . Un arrê té du Con sei l de 1668
l eur ava i t ac cordé l ’ entré e en fran ch i s e des c harbons n éc e s sa ire s ,
par l a Franche —Comté , e t l

’ expor tat ion , sans dro i t s à payer , de l a
fonte qu

’ i l s fabr iqua i ent*. Ver s la même époqu e , l e s i eur Barb eau ,
s e igneur de Grandvi l lar s , fa i sa i t re stau rer l e s hau t s - fourneaux d e
s e s domaine s

,
é te in t s d epu i s l e s guerre s , e t suc c e s s ivement tou s

l e s anc i en s e t nouveaux se igneurs t err i en s d e l a région , trouvan t
l eur domaine de méd ioc re revenu s ’adre s sent au ro i pour ob te

nir l ’autori sat ion d ’

é tab l i r des forge s su r l eu r t err i toir e et d ’

y

creu ser des mine s pour l e s a l imenter ,
so i t pour exp lo i ter en su i te

eux-mêmes c e d ro i t , soi t pour l e vendre à un ti ers“. C ’ e s t a in s i que
l e s i eur de Rottembourg,

mestre de camp de caval er i e . ob t i en t l a

p ermis s ion d
’

é tab l ir une forge e t un fourneau dans son domain e de
Masevaux

,
a insi que c e l l e d

’

y r e che rch er l e fer
, par l e ttre s pat ente s

de j u in que l e s i eu r de Rei nach , major au régiment d
’

Alsac e
,

sol l i c i te e t reço i t l e m ême p r iv i l ège pou r sa terre de Rougemont , en
oc tobre d e l a même année 5 . L e s é tab l i s s ements r e l igi eux eux—m ême s
sont p ris de c e tt e fièvre i ndu stri e l l e . L ’abbé et l e s mo i n e s de Luc e l l e
d emand ent à bât ir d es forge s e t un mar ti n e t à battre le fer dan s
le but

,
as su rément louab l e

,
de d é s inté re s s er peu à peu l eu rs nom

breux c réanc i er s . Le s l e tt re s patente s de févr i er 168 1 l e s a uto
r isent d

’

en t irer tou t l e p rofit e t au tor i té qu
’ i l s e pou rra , par l eur

é conomie et l a vente d u fer qu i y s era fabr iqué , l eque l l eu r appar

1 . La G range , M émoire, fol . 244 .

‘
2 . D ietrich, Descr iption,

I I p . 40.

3. C
’est a insi que les seigneu 1 s de Roppe , Conrad et M elchior, colonel au

régiment d
'
A lsace ,

vend ent , le 12 janv i e r 1688 , le pri vi lège d
’

é tabl ir d es

ha
o

uts fourneaux dans leu 1 5 terres à leu rvoigin, le d uc de I a M ei llerave . Ces

concessions, toujours aecm dées, emb rassa ient d ’

ord inai 1e aussi le d 1oit
d

’uti liser les bois su r le pé rimè tre de la concession e t parfois , ces c ireonfé

rances,
trop la rgement ca lculées , vena ient empié te r sur la concession d u

voisin , ce qu i d
o

mi na it l ieu a d es procès, p ex . ent1 e M . d e La M ei lle rave

et M . de Rottembourg. (D ietrich. I I , p . 53

4 . Les forges de M asevaux exista ient d é j à au X V I ° siècle ; el les furent
seulement 1 eprises après les gue rres pa r M . de Rottemb01i rg. (D ie trich ,

.I l , p .

5 . O rdonnances d
'

A lsa c e , I , p . 162 .
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seber ) du Neuhof e t d e la Gantzau
‘

. Mai s l a v i l l e exigea i t toujour s

que l e mé ta l pré c i eux , re cue i l l i de l a sor t e , fû t c éd é , d
’aprè s un tar i f

fixé d
’ avanc e

,
a l a Monnai e de l a Répub l ique qu i , s elon le s c ircons

tanc e s
,
le r evend ai t aux o rfèvre s ou l e garda i t , afin d

’avo ir ,
l e ca s

é ch éan t , une c e rta ine ré s erve d ’

or à sa En 1 678
,

durant la gu erre d e Ho l land e , a lors qu e l e s armé e s impé r i a l e s e t
frança i s e s manœuvra ient d an s l e vo i s i nage de la v i l l e , la redevanc e
fu t suppr imé e , l

’ exp lo i tat ion n
’ ayant pu s e fa ire dan s le s cond i t ion s

ord inaire s?
L ’

opération du l avage des sab l e s aur i fère s e s t déc r i te en dé ta i l par
un chroniqueur strasb éurgeois du XVI I

e s i è c l e e t s e pra t iquai t d e l a
façon la p l u s p r i mi t ive . On dre s sa i t ob l iquement , su r l e bord même
du fl euve

,
une e spè c e de co ffre , ouver t aux d eux bou ts , e t formé d e

tro i s p lanch e s non raboté e s
,
e t on l e c hargea i t d

’

un c er ta in nombre
de p e l le tée s d e grav i er e t de sab l e . Pui s on pu i sai t l

’ eau du Rhin
ave c des réc ip i en t s , emmanché s à d e longue s p erch e s , et on la fa i
s ai t coule r su r c e p lan inc l in é , enl evant a i n s i l a maj eure par ti e des
mat i ere s acc umulé e s . Le sab l e l e p lu s lou rd ,

c hargé d e pa i l l e tte s
d

’

or
,
re stai t s eul ac croché aux rugos i té s des p lanc he s . On l e s

rac la i t soigneu s ement dan s un vas e de bo i s ou dan s une é cu e l l e , e t
aprè s un s econd l avage qu i enl evai t l e s d erni è re s impu re té s , i l n e
re sta i t qu

’un sab l e au r i fère d e cou leur noi râtre . O n l e ver sa i t dan s
un vase en te rre p l ac é sur un feu de charbon , on ajoutai t un p eu de
vif—argent au sab l e échaufi

’

é
,
e t l ’or

,
atti ré par l

’ au tre mé ta l
, se coa

gulait imméd i a tement en une boul e b lanchâtre . Pui s l e feu de

charbon fa i sa i t évaporer l e m ercure , et i l n e re s ta i t au fond du vase

qu
’une pet i te bou l e d

’

or pur
‘

.

Ce t or é ta i t renommé pour son extrême pu reté e t c
’ e s t à lu i

,
au

mo in s autan t qu
’

à l eur hab i l e té profe s s ionnel le , que l e s orfèvre s de
Strasbou rgdu rent au KVI e e t encore au XVI I e s i èc l e , une pa rti e de

l eu r réputation , pu i squ
’ i l s pa s sa i ent pour y mettre beaucoup mo in s

d
’

alliage que l eurs con frère s de Nurembe rg, d
’

Angsbourg ou de

1 . Cent ans plus tard , en 1727 , la redevance annuelle é ta it de v ingt—c inq
l ivres pfenning. Voy . S chneegans , S tra ssburgische Gesehichten, 1855 ,

p . 75 . A la findu X VI I I ° siècle , le canon n‘é ta it p lus que de 15 l ivres . I bid . ,

76 .p
2 . Ell e payait le marc d

’

or fin 4 63 francs . Voy . Hanauer, É tudes , I , p . 175

177 .

3 . I l y a aux archives munic ipales d e S trasbourg un Rappor t sur le

lavage d es pa i llettes d
‘

or ti rées d u Rhin, daté d e 1716 et qu i montre comment
l
‘

orpai llage se pratiqua it au commencement du X VI I I ° sièc le . (A .A .

4 . T rausch. Chronique dans les F ragments éd ité s pa r L . D acheux ,

I I I , p . 46 , 47 . C
‘est surtout en amont e t en ava l du pont du Rhin , près

d
’

A nenheim e t d
’

A ltenhe im que trava il laient les orpa ill eurs strasbourgeois .
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F ranckenthal , l eurs pr i nc ipaux conc urrent s dans l
’

Allemagne du

Sud'.

Quoiqu
’ i l s e trouve en p et i t e quanti té , é cr iva i t La Grange , 11

p eu t récompen ser c e ux qu i s e donnent la p e ine de l e chercher ,
et un

bon ouvri er p eut gagner j u squ
’à quinz e e t d ix—hu i t sou s par j our

‘

De nosj ours ,
avec des procédé s mo in s p rim it i fs e t une égal e pat i enc e ,

c eux qu i se livrent à c e mé t i er ,
i l y a

,para i t- il , encore des orpai l l eurs
en Al sac e e t dan s l e pays de Bad e , peuven t comp te r su r un ga i n

j ournalier de un à deux franc s , e t dan s c er ta in s c a s , trè s exc ep t ionne l s ,
on a vu monter l eur p rofit j usqu

’

à d ix franc s”.

35 , SAL INE S

L
’

Alsace ,
ma lgré l e nombre de s es loca l i té s connu e s d

’

anc ienne

date pour l eur s eaux minéral e s p lu s ou mo i n s sal é e s (Soul tz , Sou ltz
bach

,
Soultz - l e s -Bains , Soul tzmatt ) n

’a pour tant jama i s produ i t

qu
’une quant i té min ime de s e l sur son p ropre terr i toire . San s doute
l e voi s inage imméd i a t des dépôt s s i r i c h e s de l a Lorra ine ‘, l a fac i l i t e
commerc ia l e d ’

en t irer des te rre s du Tvrol , égal ement gouvernée s

par la mai son d
’

Autriche ,
ont fa it j uger i nuti l e d ’

y entreprendre des
travaux longs e t coûteux pou r rech ercher l

’ exi s tenc e a s s ez prob léma

t ique d
’une d enré e

, si fac i le à trouver a i l l eu rs . En tout c a s , i l n e
semb l e pas qu

’

on ait j amais songé à exp lo i t e r i ndu str i e l l emen t au cune
des sourc e s du pays , à l

’ exc ep t ion de c e l l e de Soul tz— sou s -Forê t s ,
s i tu é e dan s la Ba s s e -Al sac e , à l

’ entrée du bourg de c e nom , p rè s
d e l a grand e rou t e de Wis sembourgà Stra sbourg, e t sur l e s t erre s
d e la s e igneur i e d e Fleckens te i n e l l e é ta i t connu e et u t i l i sée déj à
au KVI e s i èc l e

,
mai s n e semb l e j ama i s avo ir é té trè s abondante

Vo i c i c e qu
’ en d it La Grange dan s son 1We’moire I l s ’y fa i t du

gros s e l gri s d
’une man i ère tout e d i fférente qu e dan s l e s autre s sa

l in e s . Car l ’ eau qu i passe sou s te rre au m0 1en d
’une rou e qu i la t ire

d
’

un pu i t s , s e j ett e par d es pomp e s sur une
'

espèce de greni er ,
d

’

où

e l l e r etombe dan s l a pa i l l e , qu i re t i en t l
’ eau douc e

,
comme étan t la

p lus légère , que l
’ a i r sèc he , e t c e l l e qu i e s t sa lé e , comme la p lu s

p e sante , tombe dan s des tonne s qu i sont d e s sou s , où e l l e s e con

M eyer, S tra ssburger Gold sehm iedesunf t , p . 212 .

La Grange . M émoire
, fol . 245 .

Hanauer, É tud es ,
I , p

“

. 175 .

Nous parlerons dans le chapitre suivant du sel comme article de com
mer ce .

5 . En 1663, l ’exp loitation de la source fut donné e en bai l emphytéotiqù e
par H enri -J acques de F leckenstein a R egnard Krug d e Nidda et à Lou is
J acques Gambs . (D ietrich, Descr ip tion,

I I
, p . 316

h
À

Œ
N

H

O
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vertit en s el par l a chal eur d u so l e i l . Cette sa l i ne p eut p rodu ir e d eux
c ent s qu in taux de s e l par an ; c e tte quan ti té pourra i t e s tr e augmen

tée s i on p renai t so i n de l a séparat ion de l ’ eau douce d e la
sa l ee , et qu

’

on fit travai l l er à la sauc e‘.

g6 . FABR I CAT ION D E LA POU D RE

I l s e trouve beau coup de salpêtr e d an s l a p rovinc e , d it l e M e
moire de La Grange , e t par t i cu l i èr ement dan s l e s montagn e s qu i
sépar ent l

’

Alsace d e l a Lorra i ne ? Au ss i voyon s -nou s
,
dès l e

KVI e s i èc l e , la fabr i cat ion d e la poudre a s s ez ac t ive sur d i ffér ent s
po in t s d u pay s , notamment à Strasbourg, où l a font e des p i è c e s s i
r enommée s , de p eti t e t de gros ca l ibre , amenai t tout nature l lement
l e s amateur s d ’armes et de mun i tion s en tou t genre . I l ex i st e encore
dan s une sér i e d e loca l i té s des d énominat ion s rapp e lant le s anc i en s
moul i n s à poud re qu i se trouvai ent dan s l eur vo i s i nage , e t dan s
c er ta ine s d ’ entre e l l e s

,
à Strasbou rg, par exemp l e , on p ermi t

longt emp s l
’ exerc i c e de c e tte indu str i e dange reu s e j u sque dan s

l m térieur d e la c i té 3 . Parmi l e s fabr ique s d e la Haute—Al sac e ,
Co lmar Semb l e avo ir été l a p lu s importan te Mai s el l e n

’

égalait pas

de loi n la cap i ta l e de l a provinc e , dont l e s produ i t s spéc iaux é ta i en t
c las sé s parmi l e s mei l l eurs de l

’

Europe
”

. Aus s i l e s marchand s

poudr i er s de la vi l l e en venda i en t— i l s au roi pour des sommes
cons idérab l e s . La poudre à giboyer de l a même vi l l e é ta i t au s s i
en grand e réputat ion s i l ’on en cro i t l e M émoire d e

Contra irement à tant d autre s indu stri e s du temp s , c e l le—c i , l
’une

des p lu s dangereu se s pour tan t e t des p l u s qual ifié e s en apparenc e

pour ê tre contrô lée par l
’au tor i té pol i t iqu e , paraî t avoir été l ibre

dan s s e s a l lure s , e t l a fabr i c at ion , pas p lu s que l e commerc e de l a

poudre , n e semblé avoir été part i c u l i èremen t surve i l lée en Al sac e .

1 . Cette description n ’est pas préc isément d ’une netteté très sc ientifique ,
mais el le perme t d e comprendre qu ’ i l s’agi t d u procéd é par évaporation , tel
qu ’ i l est encore pratiqué d ans les salines voi sines d u Palatinat . M émoi re

,

fol . 230.

2 . La Grange , M émoi re , fol . 245 .

3. A uss i arrivait- i l assez souvent des catastrophes entraînant mort d ’

homme .
Le 28 novembre 1581 , une maison de la place du Corbeau santa a S trasbourg
et 13 personnes furent tué es . (l

’est alors seulement qu ’une ordonnance d u
2 d é cembre exila les fabricants de poudre hors des murs . (Chronique d

’

hnlin,

pub liée par R od . R euss , p . Les mou l ins à poud re continuèrent à sauter
de temps a autre , mais sans causer d ‘aussi grand s d égâts.

4 . La G range , M émoire , fol . 245 . I l y en avait une également à R ibeauvi llé .

E .

5 . La Grange , fol . 245 .

6. M émoire sur l
'
A lsa ce, 1702 , fol . 5 8 ,
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nitivement aux Lorrain s par la tran sac t ion du 8 févr i e r 1600,
c e q u i

nou s empêche de nou s arrê ter p l u s longuement sur c e terr i to ire qu i ,
p endant l e X VI I e swe l e , n

’ e s t p lu s , à vra i d i re , al sac i en . Rappe lons
s eu l ement que c e s verrer i e s y avai ent é té é tab l i e s par d es ouvr i er s
appelé s de l

’

Allemagne mér id ional e , du pav s de Schvvaben

comme d it Alix ; i l s y travai l la i en t pour l e comp te du s e igneur ,
dan s

des fabr iqu e s doman ial e s , sou s la surve i l lanc e d
’

un fonc tionnaire
admini s trat i f et techniqu e . Quelqu efo i s i l s formaient d es é tab l i s s e
ment s p l u s durab l e s ; autour de l a fabr iqu e s

’

élevaient qu elqu es
chaumi ère s

,
une mai son pour l e H ü ttenme ister offic i e l , parfo i s m êm e

une chape l l e , vi s ité e de t emp s en temp s par un d e s s ervant du
vo i s i nage ; quelqu es champ s é ta i en t dé fr i c hé s , e t i l v avai t un
vi l lage .

La p lupar t du t emp s , l e s ve rrer i es de la montagne d
’

Alsace n e s e

pré s entai en t pas avec des d ehor s au s s i amb i t i eux , et enco re mo in s
songea i ent -el l e s à p rodu ire de grand e s tab l e s de tou te s l e s cou
l eur s Qu ’on se figure des hutte s et des hangars p l u s que mod e s te s

(G la s/zu tten,
Block/u

‘

i tten) é tab l i s ave c p lu s ou mo i n s de
hâte au fond d es grand s bo i s , et oc cupé s par uné popu lation gêné
ralement nomad e d ’

ouvr i ers i solé s par p et i t s group e s p erdu s dan s
la forê t , comme l e s p ionn i er s du F ar-Wes t

,
alors qu

’ i l en exista i t
encore . Quatre tronc s d

’arbre s à p e ine équarr i s en forma i en t l e s
angl e s , l e s mu rs et l e to i t con s i s ta i en t en p l anche s gros s i ère s ‘ ;
d

’

ord i nai re l e chan ti er se trouva i t au fond d
’

un c reux , ou dan s un

p et i t val lon , où i l é ta i t p lu s fac i l e de t rouve r l e sab l e né c e s sa ire e t
d e fa i re arr i ver les tronc s et le s branch e s de bo i s mort , en les fa i
sant rou ler du haut d e l a montagne . Les four s

,
for t gro s s i ers , é ta i ent

a l imenté s avec l e s branch e s des arb re s qu i s ervai en t aux con s true
t ion s ; quan t à l a pota s s e né c e s sa ire , ou la t ira i t du bo i s mort

, qu i

commençai t à pourrir e t fourn i s sa i t a lors une c endre exc e l l ent e .
O n emp loya i t au ss i la bruyè re , ma i s surtou t la fougère arbore s c ente ,
s i répandu e dan s nos montagne s et qu

’

on regarda i t comme p lu s

p ar ti c u l i èremen t p ropre a fou rni r l e s é l éments d
’

un verre exc e l l en t .

Quand tout l e bo i s d i sponib l e aux env i rons du campemen t é ta i t u t i
lisé

,
les t rava i l l eu r s qu i tta i en t la p lac e e t s e tab lissaient a i l l eurs .

C ’ e s t pourquo i l
’

on t rouve encore
,
de t emp s a au tre , dan s l e s forê t s

d
’

Alsac e , des re st e s de v i tri fi cat ion s gross 1ercs , e s sa i s imparfa i t s ,
ve s tige s de four s é te i nts , témo ignan t d

’une a ct ivi té depu i s longt emps
oubl ié e .

La mat i e re p rem ière ,
le. bo i s mo rt

,
fa i sa i t d ’ a i l l eu rs b ien r arement

1 . M arcus. Les \
'

e r rer ies d u com té d e Bi tche , p . 39 .
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dé faut . S i nou s en croyon s I chtershe im les ouvr i e rs verr i ers , aux

que l s l e s s e igneurs p ermetta i en t d
’

ord ina ire de pr endre dan s l eur s
forê t s tou t le bo i s n éc e s sa ire , trouva i ent en outre des auxi l ia i re s
b énévol e s dan s l e s popu l at ion s d es Haute s -Vosge s ; c e l le s - c i s

’ a s so
c ia ient , dan s un bu t tou t égoï st e , à l eurs travaux . Chaqu e p r in temp s ,
au moment de l a pou s sée de l a s ève , les p âtre s montai ent aux
Chaume s

,
e t y en l eva i ent

,
sur une l argeur de p l u s ieurs c en t imètres ,

l ’écorc e des arbre s aux endro i t s où i l s au ra i en t aimé voir s ’ é tendre
l eurs pâturages . L arbr e pé r i s sa i t naturel l emen t sur p i ed , e t son
tronc

, .d es sé ché et l égèrement pourr i , qu
’

on roulai t au bas d e l a mon

tagne , fourni s sa i t aux ouvr i er s verr i ers un exc e l l en t ré s idu de c endre s .

On comprend que les p rodu i t s fabr iqué s dan s de pare i l s at e l i er s
ne pouva i ent ê tre b i e n parfa its . Aus s i n ’ e st - il guère probab l e qu

’

on
y a i t j amai s fabr iqué autre cho s e que des boute i l l e s trè s ord ina ire s ,
d es verre s de vi tre de d imen s ion s for t re stre in te s et p eu t ê tre au s s i
d es verre s à bo ire gros s i er s
La p lupar t de ces p et i t e s verrer i e s que J 8pp € ll€ l‘ü iS vo lonti e rs
ambulante s

,
ont d û d i sparaî tre p endant la guerre de T ren te Ans ;

durant de longu es anné e s , l e séjour dan s les épai s s e s forê t s entre
l
’

Alsace et l a Lor rain e du t ê tre par t i c u l ièrement dangereux , tant à
cau se d es chenapan s que des bê te s féroc e s . La c l i entè l e d i sparut
san s doute au ssi

,
e t quand l a pa ix revint , les fours ne furent p lu s

ré tab l i s
,
so i t que les ouvr i ers spéc iaux manqua s s ent , so i t qu

’

on
trouvât p lu s s imp l e e t mo i n s coûteux de fa ire ven ir l e s ma rchan
d i s e s du d ehor s ou qu

’

on voulû t m énager dorénavan t davantage
les forê t s . Dans tout l e comté de B itche , c entre des verrer i e s , un
d emi - s i èc l e auparavant , l

’

A veu et d énombrement du 2 2 déc embre 168 1
n ’ en ment ionne p lu s qu

’ une seu l e
,
et c e l l e - c i s ’é te in t en 1 7005

l . I chtersheim , Top ographie , I I , p . 3.

2 . I l est vrai que le pré sid ent A lix nous d it qu‘

à. Holbach on fabriquait ,
dés 1594 ,

des tablettes de verre a fené tre d ’

un p ied d e large e t d
‘

un pied et

d em i de hau t M a is j e ne pense pas que les paysans d ’

A lsace , pou r au tant
qu‘i ls ava ient d es fenê tres v i tré es, beaucoup n

'

en avaient pas , a ient
u tilisé d ’au tre verre d e vi tre que les petits rond s rel ié s par des lamel les d e
plomb flexible , qu

‘

on appelait Hornaj ën à. S trasbourg (Taæordnang de 1645 )
et qu i coû taient 3 pfenn ings la p ièce .

3. A u XVI I° si èc le . la p lupart d es ré c ipients pour bo ire é ta ient en mé tal
(argent ou é ta in ) , en bois ou en grès.

4 . Ce n ’est pas seulement la verroterie d e luxe , tab les à m iroi r d e Ven ise
en calices d e méme provenance , qu

‘

énum é re le tarif d es d ouanes de 1685 ,
mais aussi les vi tres de H ei lbronn . les vitres rondes d e Bohême , les flacons
dont la douza ine ne paie que 4 kreu tzer d ’entré e , le cent de bou te i lles
qu i pa ie 5 sols , les verres à. boi re communs qu i pa ient 2 kreutzer la douza ine
à la douane d e S trasbourg.

5 . M arcus , Les Ver rer ies , p . 60.
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L ’

indu str i e ve rr i ère s emb l e s ’ ê tre m i eux conservé e dan s l e Sund
gau ; nous

‘

trouvons des maître s verr i ers , dan s l a s econd e mo i t ié du
XVI I e s i è c l e

,
dan s l e comté de Ferrett e , dan s les s e igneur i e s de

Montjoye et d e M or imont ; c est d e là qu
’

on le s fa i t ven i r en 1699 ,

quand i l s
’agi t de c ré er , p eut - ê tre au s s i de ré tab l ir seu l ement

,
c ett e

branch e de l ’ indu str i e , tou t -au fond d e l a val lée de Sain t—Amari n , à
VVi ldens te in

,
sur les terre s de l ’abbaye de Murbach . afi n d ’uti l i s er

,

au mo in s dan s une faib l e me su re , c e s forê ts inut i l i sab l e s 1 Aupa
ravant d éj à

,
en 1672

,
le derni er des comte s de Ribeaupierre , J ean

J acque s , ava i t cré é une verrer i e au p i ed du mas s i f du T aennichel ,
et el l e é ta i t d evenu e a sse z impor tante pou r s e mé tamorphos er rap i
d ement en vi l lage . C e d evai t ê tre évid emmen t une créat ion de

que lque impor tanc e , pu i squ
’

on n ’ava i t pas recu lé d evan t la dépen se
de fa ire venir un gent i lhomme vén it i en , le cava l i ere Fingano , pou r
en d i riger l

’ exp loi ta t ion
‘3

C ep endan t tou s c es ate l i er s d i sp er sé s l e longdes Vosge s n
’ ava i en t

en somme qu
’une fa ibl e va l eur economiqu e pou r l a popu lation alsa

c i enne , a l a fin du XVI I e s i èc l e . En 17 18
,
répondant à une d emand e

d
’ in formation venue de Par i s

,
l
’

intendant de l a p rovinc e a c e tt e date ,
M . d

’

Angc rvi lliers , réponda i t que les verrer i e s d
’

Alsace ne pour
ra i ent suffire ny par rappor t à la qual i té , ny par rappor t à la quan
t i te aux be so i n s du pays . Le s verre s à boire l e s p lus fi n s vi ennen t
de Bohème

,
les mo i ndre s de Lorra in e , l e s p lu s commun s sont s eu l s

fabr iqué s en Alsac e . La verrer i e de R appolsvveyler n
’ e s t en

aucune e st ime . Le s verre s pour vi tre s vi ennent en grand e s quan
tités d e Gengenhach e t au tre s endro i t s d e l ’ au tre cô té du Rhin . Le s
glac e s d e carro s s e e t l e s carreaux d es miro ir s v i ennent tou s d e
Veni s e ou de Bohème ; on n

’

en fa i t po i nt en Al sac e“. Encore
so ixan te an s p l u s tard ,

le savan t arch ivi s te s trasbourgeo i s Xav i e r
Horrer

, anno tan t le .M e
'

moire de La Grange , r é sumai t l ’ac t ivi té de

l ’ i ndu s tr i e ve rri ère de l a provinc e par c e s mo t s , qu i é ta i ent a s su ré
ment tout au s s i vra i s c en t ans auparavan t : I l y a des verre ri e s
d an s la Haute e t Ba s s e -Alsac e ; quo ique e l l e s ne so i en t pas d

’

un

grand rappor t , e l l e s ne la i s sent pas de fa ire sub s i s ter beaucoup de

pauvre s gen s qu i y son t emplo ié s‘. C ’ e s t e ffec t ivement tout l ’é loge
qu

’

on en p eu t fa ire .

Ga trio , D ie A btei M urba ch, I I , p . 513.

Kahl , F ois tgcschiehtl iche S /a
‘

ssen
, p . 31 .

Le ttre du 23 mars 1718 . A rchives mun ic ipal es de S trasbou rg, A .A . 242 1.

La G range , M émoire , fol . 245 .»
à
—
œ
æ
c

r
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de bonne heu re . Une trad i t ion , a s se z vague d u r e s te
,
veu t que l

’

Al

sace a i t eu l a p r im eu r de l
’u sage de l

’

émai l en poter i e‘. Soufflen

heim ava i t
,
dès l e X \ [ le s ièc l e

,
l a spéc ial i té qu

’ e l l e cu lt ive encore
aujourd ’hu i

,
de s broc s etdes cruch e s en t erre gr i s e , ve iné e de b l eu ,

broyée et d urc i e par des p roc édé s trad i t ionnel s , qu i donna i en t aux
u s ten s i l e s une so l id i té p l u s grand e . L

’

argile de Goer sdorf p as sa i t

pour part i c u l i eremen t appropr ié e aux t ravaux d e poter i e p l u s
so igné s ’ . A Stra sbourg m ême , les po t i e rs fabr iquai ent , avec des
formes p l u s é légante s , l e s b roc s à b i ère , ou les grand s hanap s
c erc lé s d ’

étaln ; i l s ava i en t affermé comme terre spéc ia lement propre
à l eur s p rodu i t s l e s fos s e s de t erre gla i s e d e l a Mi tte lhar t , forê t

p rè s de N ieders chaeffol sh e im °
. I l s con s tru i sa i en t au s s i

,
dès l e

XVI e s i è c l e
,
des poê l e s en fa i enc e vern i e , imi té s d e c eux de Nurem

b erg e t d
’

Augsbourg, mai s dont l
’

émai l un i co lore brun
,
ver t ou

no i r . r epré s enta i t des s c èn e s b ibl ique s moulée s , séparée s par des
encad rements de frui t s ou de fl eurs‘, t e l l e s que l e Sacr ifi c e
d

’

Abraham ,
l e J ugemen t d e Salomon , les Apôtre s , ou b i en encore

des group e s al légor ique s , t e l s que l e s Quatre Age s du Mond e
,
l e s

Quatre É léments , etc . Le pr i x de chaqu e carreau (Ka c /ze l) var i a i t
de un à

'

trois schellingsï Cette i ndu s tr i e garda d
’a i l l eur s p endant

tou t l e XV I I ° s i è c l e un carac tère trè s loca l
, et i l e s t for t douteux

que s e s produ i t s s e so i en t répandu s , alor s déj à , au d elà des fron
tiere s de l ’Alsace“

Quant aux u stens i l e s de m énage d
’

un u sage quot id i en , et surtou t

quant aux servic e s de tab l e d
’

un cach et p lu s ar t i s t iqu e , i l ne paraî t
pas qu

’

on en a i t fabr iqué d e s i bonne heure dan s l e pays . Le tar i f
des douane s de 1685 p ermet d

’

étab l i r qu
’

à c e tte date on est ob l igé
de d emande r à l ’ i ndu s tr i e é trangère j usqu

’

aux s imp l e s pot s à onguen t
d es pharmac i e s strasbourgeo ises

"
. C e n ’ e s t que ver s 1690, p eu t

é tremême un peu p lu s tard , que d es cap i ta l i s te s , al sac i en s ou d
’

out re

1 . Les Anna les d es D om inica ins d e Colma r d isent a l ‘année 1283 Obi i t

figu las in S les ista t qu i p r imus in A lsa tia vi tro va sa fi cti lia ces tieba t (éd .

Gérard , Colmar, 1854 , p .

2 . K assel , Oeleu im. Ha na uer land , p . 27—28 .

3 . A .B . A . E . 169 l .

4 . T a intu rier, Bibliographe a lsa c ien. I I , p . 288 .

5 . S tra ssburger d e 1646 . Le règlement du 13 avril 1661 ,
qu i fixait les cond itions du chef—d ’

œuvre des aspirants a la ma i trise . prescri

vait la confection d ’

un bon poê le en fayence verte, hau t de sept carreaux .

avec moulures.

6 . M . T aintu rier signale des poèliers strasbou rgeois à Lille , p . ex . , ma is
pour le m i l ieu du X Vl l l ° siècle seulement . {Bi bliogr ap /zc a lsa c ien,

I ], p .

7 . Les porce llaines pour apothica ires paya ien t 13 sols de droit d ’entré e
par qu intal .
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Vosge s , spécu lan t non san s ra i son , sur les p rofi t s vraisernblables

d
’une entrepr i s e de c e genre , ob t inren t un pr iv i l ège royal pou r fon
der une manu fac ture de porc elain e s ou de fa i

‘

eneer ie à Haguenau .

E l l e y fut é tab l i e en effet , e t entra en ac t ivi té , mai s i l paraî t , d
’aprè s

c e qu
’ en dit La Grange , que l e s p ropr ié ta ire s n e pu ren t se procurer

n i un d irecteur technique suffi samment capab l e , ni même des ouvr i er s
inte l l igent s en nombre suffi sant , c e qu i p rouve b i en l e fa ib l e déve
loppement de l

’ i ndu s tr i e al sac i enne d ’a lor s . Aus s i n e réus s i t- on pas ,
malgré l e s matér i aux exc e l l en t s dont on d i spos ai t sur p lac e , à faire

prospérer l a manu fac ture au point de vue p écun ia ire‘. E l l e du t
arrêter s e s travaux ver s l ’époque de la pa ix deRysw i ck , b i en qu

’au d ire
de l

’

intendant , e l l e produ isît des émaux aussi beaux que c eux de Hol

land e 2 On n ’ é ta i t p l u s b i en é lo igné c ep endant , à c e moment , d
’un e

époque de p rogrè s e t de prospér i té à la fo i s ar t i s t iqu e et i ndu s
trielle . Douz e an s p lu s tard ,

en 1709
,
Char l e s -Franço i s Hannong,

de Maes tr i ch t , venai t s
’

é tab l ir à Strasbourgcomme fabr i cant de p ipe s
ho l landa i se s en terre b lanche et y fa i sa i t de bonne s affa ire s . I l s ’as
soc i a en 17 19

,
sur l a recommandationdu maré chal D u Bourg,

avec un
certainWackenfeld qu i é ta i t sans dou te un tran s fuge d e la manu fac ture
é l ec torale de Mei s s en . C ’ e s t ave c l e concour s de c e t homme , i n i t ié
aux s ecret s de l a fabr i c at ion saxonne , qu

’ i l ouvr i t en 1724 l’établis
sement de Haguenau , dont l e s porc e la ine s a l la i ent rendre cé l èbre s
au loi n l e s produ i ts d e l

’

Alsace , pu is unpeu p lu s tard ,
l e s fab rique s

de S trasbourget de Nied erw iller ; Hannonge s t l e créateur de l
’ar ti c l e

Vi eux Strasbourg s i recherc hé de nosj ours par tou s l e s amateur s
de faïenc e s authent ique s du XV I I I ° s i è c l e .

9 . INDU STR IE T EXT I LE

Dan s un e contré e où c ro i s s ent en abondan ce l e chanvre e t l e l i n ,
où l e s troup eaux de mouton s é ta i ent a s s e z nombreux , l a con fec t ion
des t i s su s fut de bonne heure un des pr in c ipaux ar t i c l e s d e l a manu
fac ture local e

,
et au moyen âge déj à , l e s to i l e s , l e s tr i cot s e t l e s drap s

d
’

Alsace sont répandu s au d ehors ; dès le X IV ° s i è c l e
,
des local i té s d e

moyenne importanc e , comme Save rne e t Haguenau , expéd i en t en
Su i s s e des to iles fort appr_

éc i ée s ° . C es t i s su s d iver s é ta i ent fabr iqué s

1 . Le gouvernement essava de sou teni r l
'entreprise ; un arrêt d u Consei l

d
‘É tat, d u 19 ju i l let 1696 , ordonnai t que les faïences manufacturé es à H ague
nau ne payeraient que d ix livres du cent pesant, a l

’

ent1 ée d u roy aume .
2 . La Grange , M émoi re , fol . 249 .

3. Gérard , L
’

a nc ienne A lsa ce et table, p . 286 .

R . R E U S S , A lsa ce .
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so i t dan s lespet its ate l i er s des maîtres t i s s erand s et m aîtres drap i er s
des vi l l e s , so i t par l e trava i l i nd iv idue l à domic i l e , d

’

ouvr i ers a idé s

parfo i s par l eur s épou se s et l eur s en fant s . La femme , l e s fi l l e s
,

l a s ervante , s
’ i l y en ava i t une dan s la mod e st e d emeure de l ’art i san

,

fila ient l e chanvre ou l a la ine
,
e t l e p è re de fami l l e , as s i sa son mé t i er ,

changea i t l e lab eur de l eu rs ma in s en un produ i t m ercant i l e . Prè s
des loca l i té s s i tuée s sur un cours d ’ eau p lu s con s idérab l e , on trou
vai t général ement un ou p l u s i eur s moul in s à foulon
où l

’

on battai t l e d rap nouvel l ement t i s sé , pour en mieux emmêler
l e s fi l s . C e s moul in s appar tenai ent d

’

ord ina i re à des par t i cu l i er s ,
mai s nou s l e s voyou s au s s i parfo i s aux main s des muni c ipal i té s‘.

Encore au XV I I ° s i è c l e , i l y ava i t dan s l e s v i l le s b eau coup de p eti t s
t i s s erand s qu i opéra i ent s eu l s , s an s l

’a id e d ’au c un compagnon , n i
même d ’

un apprent i ’ . A la c ampagne au s s i , dan s l e Hattgau par

exemp l e , toute l a fami l l e, mar i e t femme , fi l l e s e t garçons , trava i l la i t
e ns emb l e au filage e t au t i s sage de l a toi l e”.

A côté de ces mod e s te s effor t s i nd iv idue l s , i l y a l
’ac t ivi té des

corporat ions importan te s , drap i ers d e Strasbourg, bonnet i er s e t
chaussetiers de l a Haute e t Ba s se -Alsac e , e tc . C ep endant l eu r
i mpor tanc e ava i t b eaucoup d i minu é à la su i te des longue s guerre s
d u XVI Ie s i èc l e ; l e s vrai s d rap i er s , fabr iquant des é toffe s de l uxe ,
ont pre sque d i sparu devan t l e s s imp l e s t i s s erand s , et ave c eux l e s
foulons e t le s cardeur s de l a in e dès 1650

,
l a s i tuat ion

e s t lamentab l e à Strasbourg. C ’ e s t à p e ine s
’ i l exi st e encore une

vingta in e de fileurs de la i ne (W
'
ollweber ) cons tamment en quere l l e

avec l e s fileurs de chanvre (Leineweber) , qu i l eur d i sputen t une
c l i entè l e de p l u s en p lu s rédu it e L e s anc i enne s re lat ions commer
c i al e s longtemp s interrompue s , le trafic dan s l e vo i s i nage l e p lu s
proch e soumi s à tant d e r i sque s et de dangers par l

’

o ccupa t ion
p re sque continue l l e du pays , l

’

é tab l i s s ement de nombreux con

cu rrent s dan s les bourgs e t l e s campagne s , où l a vie é ta i t à mei l l eur
marché que dan s l e s vi l l e s , l

’ i nva s ion d es é toffe s é trangère s à bon
marché , tou t avai t contr ibué à c et te irréméd i ab l e d écad enc e de l

’ in
dustrie t exti l e en Al sac e . Autre fo i s

,
é cr i t La Grange , i l s

’y fai sai t
un grand déb i t , surtou t des drap s qu

’

on app e l l e communs , du pr ix
d e 6 l ivre s e t au -de s sou s , e t i l s

’y con sommai t par au p l u s d e

qu in taux de l a i ne . Les d rap s de M eniers é tant venu s en

1 . Celu i de M ulhouse tut acheté en 1641 , par le M agistrat, pour la somme
d e fl orins. M ieg, Geschichte con M ulha usen, I I , p . 29 .

2 . Notes d
’

a r r êts , p . 192 .

3 . M érian,

'

I
’

0/ iographia A lsa tia e (éd . p . 25 .

4 . Voy . S chmoller, S tra ssburger Tac /:crsanf t, p. 542 .
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mou ru t ; s e s fi l s abandonnèrent l ’ entrepr i s e et continuèren t s eu
l ement à fa i re fabr iquer à Strasbourg des couver ture s de la in e et
“

quelque s autre s ar t i c l e s .

Une au tre fabr i ca tion , égal ement favor i sée par un pr ivi l ège royal ,
fut c el l e des bas t i s sé s au m é t i er . La conce s s ion en fut ac cordé e en
1683 au s i eur J ean—George s D euch er ,

négoc i ant en é toffe s d
’

Angle

t err e ; sa ma rchand i s e é ta i t bonne ; l e déb i t en é ta i t con s idérab l e
e t la province en t ira i t une grand e uti l i té , tant par l a consommation

qu i s
’y en fa i sai t , que parc e qu

’ i l en pas sa i t b eau coup à l
’

é tran

ger Mai s quand ,
en 1703,

l e s nouveaux d ro i t s é tab l i s sur les

marchand i s e s é trangère s furen t suppr imé s , quand l a guerre d e l a
suc c e s s ion d ’

E spagne empê cha l
’ expor tat ion en Al l emagne , l

’ entre

pre
neur fut ob l igé d e qu i tte r , avec beaucoup de perte s , c ett e

entrepr i s e 1

En d ehor s de Stra sbourg, i l n
’y a guère que Sa inte—Mar i e -aux

Min e s
, où i l y a i t eu , au XVI I e s i è c l e , des e s sa i s de fabr i c at ion en

grand . L ’ indu s tr i e text i l e
,
surtout c el l e des gro s drap s commun s ,

s ’y é ta i t de p lu s en p l u s sub s ti tué e à l industr ie min i ère d epu i s l e
m i l i eu ‘

du s i è c l e e t ava i t r endu un p eu d e vi e à l apauvre p eti te v i l l e ,
mi - al sac i enne

,
mi —lorra ine , s i durement éprouvée par l a guerre .

La Grange m entionn e nommément d eux des fabr i can t s de l a local i té ,
l e s s i eurs Antoi n e e t J ean de \Venga , e t s i l

’

on en cro i t l e s h i s tori en s
locaux

,
l a s i tuat ion indu str i e l l e y é ta i t a s s e z flor i s sante vers 1700

N éanmo i n s
,
l a product ion ne doi t pas avo i r é té con s idérab l e , e t en

tou t c a s , c e l l e de Stra sbourg e t de Sain t e—Mar i e réuni e , ne sat i s fai sai t
en aucun e mani ère aux be so in s de l a con sommat ion général e du

pays ”.

La p et i t e indu str i e , so i t à Strasbourg même so i t dan s l e s loca
l i té s p lu s p e t i te s d e l a Bas s e -Al sac e , ne fabr iqua i t p lu s a lors que
des é toffe s tou t à fa i t commune s , mo i t1e la ine , mo i t ié fi l s , nommée s
t iretai ne s

,
a l ’u sage des paysan s de la p rovinc e 5 . Le s malheureux

1 . Hanauer , I I , p . 465 . Le M émoire d e 1698 mentionne encore à S trasbourg
une manufac ture d e bergamme ou tapisserie façon d e Rouen et une

d e fu taine , façon d ’

A ugsbourgou d
‘

A ix- la—Chapell e En 1716 , i l y restait
une seule fabrique , cell e de H e rit fils, e t encore cell e—c i est—elle peu con

sidé rable

2 . D . R isler, Histoire d e la va l lée d e S a inte-M a r ie a uæ-M ines , p . 75 .

3. La Grange, M émoire
,
fol . 247.

4 . La ré ponse d u pré teur roy al d e S trasbou rg a la demand e d e l intendant
(du 9 mai relative à l ’é tat d e l ‘industrie locale , d é j à cité e plus haut.
porte qu ’ i l n‘

y a plus dans la v i l le que 22 maîtres d rapiers , fabriquant des
é toil es d e 4 , 5 , 6 l ivres l ’aune , 8 t isserand s en laine e t 100 tisserands en toile .
(A rch. municipales . A .A .

5 . La Grange , tel . 2 47 .
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ar t i sans , ne gagnant p lu s grand
’

chose ,
et n’

osant s ’attaque r aux

pu i s sant s concurrent s qu e protégeai en t l e s p rivi lège s royaux
,
s e

jalou sa i ent à ou tranc e , et tâcha i ent de s
’

é cras er mutuell ement par
l e s procédu re s j ud i c i a ire s les p l u s ab su rd e s . T émo i n le proc è s que
l a corpora tion des t i s s erand s de Mo l s h eim intentaà un bourgeo i s
de cett e v i l l e , nommé Arno ld H enck , qu i t i s sa i t du d rogue t ou de l a
halbeline 1

pour son compt e , san s fa i re d e tor t à personn e ,
sou s

pré texte qu
’ i l trava i l la i t la la ine e t que les s tatu t s de l eur corpora

t ion ne p ermet ta i en t pas que l e s t is s erand s de la in e se s ervi s s ent
d

’

un fond de fi l pou r travai l l er l a la ine L
’

int imé ent b eau répondre

qu
’ i l n’

ava1 t 3ama 1s fa i t que de la halbeline ; que le pub l ic é ta i t inté
re s se à c e qu

’ i l y eû t d es ouvr i er s en halbeline
,
b i en d es gens

n ’ayan t pas l e s moven s d
’ach eter des é toffe s d ’

un p lu s grand p r i x ;
qu e payan t , trè s exac tement tou s les imp ô t s , i l d evai t lu i ê tre p ermi s e t

poss ib l e de gagner sa vi e à son mé t i er . I l fu t condamné par l a
Régenc e ép i s copale à c e s se r son trava i l . Mai s i l en appe la au Con se i l
souvera in d ’

A lsace
,

‘ e t l ’ avoca t généra l L e Laboureur fi t admettre
son appe l e t condamner l e s t i s serand s de Mo l sh e im aux dép en s ,
aprè s avo i r é tab l i qu e l eur s pré ten t ions é ta i en t r id i cu le s e t la d éc i
s ion de la Régenc e in conc evab l e . Au s s i b i en , ava i t—i l d it dan s son
réqui s i to ire fort s en sé , au s s i bien l e s maré chaux pourra i ent empê
cher l e s s errur i er s de travai l l er l e fer ,

ou l e s menu i s i er s d é fend re
aux tourneur s de trava i l l er l e bo i s
Dan s toute l a Haute -Al sac e

,
l
’

intendant n e voyai t à s ignal er ,
à la

fin du XV I I e s i èc l e
,
en fai t d ’

indu s tr i e p lu s développé e , que l e s fila
tur e s de Masevaux

,
c ’ e st - à -d ire le s ate l i er s connu s d epu i s longtemp s

déj à , où l
’

on fi la i t pour l
’ expor tat ion des fi l s à brod er ,

san s dou te
au s s i des fi l s à fa ire de la dente l l e Le s guerre s du mi l i eu du s i èc l e
avai en t i nterrompu , para î t—il , c et te a ct ivi té loca l e , car l a T0p 0gr ap hie
de M érian en par l e , en 1663

,
comme d ’une chos e appar tenan t au

pas sé Les année s d e pa ix au ront fa i t r efl e ur i r 1 i ndu str i e t rad i t ion
nel l e

, qu i s
’

exerçait au s s i dan s le bourg de Dannemari e , e t donna it
à vivre aux hab i tan s
Dan s tou te s l e s autre s vi l l e s

,
ajoute La Grange , i l n

’y a que des
laboureur s ou des vigneron s qu i ne sub s i st en t qu e de l a c u lture d e
l eu rs t erre s

,
et des ouvriers qu i n

’

ont aucun e émulat ion entre eux

1 . Ce mot v ient d e l ‘al lemand ha lbleinen (mi -laine , m i - fil ) .
2 . A rrêt du 20d é cembre 1700. Notes d

’

a r rêts , p . 192 .

3. Peu t- être même y fab riquai t- ou d es dentel les sur p lace , pu isque La
Grange parle de brod eries d e fils
4 . Topographie (éd . p . 33 .
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pour att irer l e s é tranger s D éj à vingt an s auparavant , un v i s i t eur
de pa s sage , int e l l igent ob s ervateur des homme s et des cho s e s , avai t
été frapp é d e c e manque d

’ac t ivi té i ndu str i e l l e dan s les local i té s où
i l s ’

arrê ta it . J e me su i s i n form é souvent
,
raconte -t—il

, dan s c e s

p et i te s vi l l e s , s
’

il y avai t que lqu e manu fac tur e extraord i na ire , et j e
n ’y en a i po i nt rencontré qu i n e fû t trè s commune C et e spr i t de
routi n e e t c ette apath i e i nte l l e c tue l l e d evai ent s

’

évanou ir d
’a i l l eur s

rap id ement au s i è c l e su ivant . C inquante ou so ixante an s aprè s que
La Grange é cr iva i t son .M e

'

moire
,
des manu fac ture s nombreu s e s

surgi s sa i ent à Altkirch , Bel for t , Co lmar , Dornach , Kinger sh e im ,

Rixh eim
,
etc .

,
san s par l er de Mulhou se , qu i é ta i t encore te rr i to ir e

h e lvé t ique , au moment où l
’ i n troduc t ion des fabr iqu e s d

’

indienne

vint y j eter l e s germes de la m erve i l l eu s e ac t ivi té qu e nou s y admi
rons aujourd ’hu i

10. B RA S SE R IE ET FABR ICAT I ON D
’

EAU -DE —V I E

La fab r i cat i on de l a b i ere , l
’une des p l u s flor i s sante s indu str i e s

de l
’

Alsace contemporai ne , ne j ouait qu
’un r ô l e for t in s ignifiant dan s

l ’ en semb l e du mouvement indu s tr i e l de l a provinc e au XVI I e s i èc l e .

C ela n ’a r i en qu i do i ve é tonn er , pou r peu que l
’

on songe à l
’abon

danc e des vignob l e s al sac i en s e t au bon marché de l eur s produ i t s à
c ette époque . Assurément la b i ère é ta i t connue d epu i s longtemp s
en Al sac e

,
on l ’y ment ionne dès l e I X e s i è c l e*

,
— mai s on l a bra s

sai t au tre fo i s à dom ic ile
, pour l a con sommat ion domestique , et l e s

bras s eur s de p rofe s s ion , l e s ceree isa r i i
, ne font leur appar i t ion ,

même à Stra sbou rg, qu
’au X I I I e Encore l eur nombre a—t- il

dû ê tre peu cons idérab l e d
’abord et l eur sph èr e d

’ac t ivi té fort res
tre inte

, pu i squ
’une des chroniqu e s de la vi l l e a pu raconter qu

’

on
ne commença à y bra s s er de l a b i ère qu

’ en San s doute qu a

1 . La Grange , M émoire, fol . 248 .

2 . Claud e Jol y , Rela tion d u coyage d e l
’

a rrwre ba n d e F ra nce en A lle

m agne (Paris, p .

3. I l se trouve aux A rchives d e la Haute—A lsace tout un dossier sur d es

fabriques à cré er ou cré ées d ans ces régions . M ais malgré les dates (1680
1789 ) inscri tes sur l ’ enveloppe du fasc icule C . j e n

‘

y ai rien
trouvé qu i soit antérieur au X VI I I ° sièc le .
4 . F . R e iber , É tud es qambrm a les (Paris , p . 32 . Cet ouvrage est,
sous une forme un peu fantaisiste . un trava i l très documenté sur l‘histoire
de la bi ère a S trasbourg.

5 . R é iber, p . 35 , 38 .

6 . Voy . 4 rchie Cln om l.
,
dans le Cod e histor ique et d ip loma tique de la

vi l le d e S tra sbou r 11, p . 176-177 . Le chroniqueur raconte que la b iè re
fu t vendue en p lus de quarante end roits à S trasbourg, et que riches et pauvres
en burent Cela s ’expl ique : le v in coûta ce tte anné e 121 7« pfenn ings le pot,
la bière 2 ou 3 pfennings seulement .
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l a façon d e fabr iquer l a b i ère . Dan s c ett e p i è ce, qu i nou s paraî t
app ar ten ir au m i l i eu d u s ièc l e , on par l e d e c e tt e fabricat ion comme
d

’une cho se s i non ab solument inconnue
,
du moin s for t peu connu e

dan s c es ”

parages‘, Encore en 1696 , quand l e p r in c e -abbé de M ur

b ach voulu t organ i s er une bra s ser i e dan s ses domain e s
,
i l n e pu t

trouver dan s l e pays un homme compé tent pour l a d ir iger ,
e t i l

fut ob l igé de fa ire ven ir de Bavi ère un nommé Léonard P irmanch
,

hab i l e à fabr iquer c e tt e bo i s son Toute l ’hab i l e té néanmo in s de
c e b ra s s eur émér i t e n e pu t emp ê ch er l e contenu de ses bras s in s
d

’

a igrir tr è s v i t e , s i b i e n que l a fabr i c at ion fut b i en tô t i nterrompue .
Les eaux de c e pays , d it l e chano in e de Murbac h qu i ra conte c ett e

d é convenue , ne sont pas favorab l e s c ro i t —ou ,
a la fabr i cat ion de la

b i ère”.

A Stra sbourg, on comp ta i t en 1586 une d em i—douzain e de bra s
s er i e s au mo i n s

,
e t l eur product ion col l ec t i ve s

’

é ta i t montée
,
c ette .

année—là
,
à hectolitresa un d emi - s i è c l e ”

p lu s tard , l e nombre
d es bra s s eur s avai t augmenté san s dou te , mai s non pas d

’une
façon b i en consid érab l e

,

’

car Dani e l Mar t in
,
le l ingu i s te ou

maître de l a langu e frança i s e , or igina ire de Sedan , qu i nou s a
lai s sé de s i c ur i eux tab l eaux de mœur s et d e s i p réc i eux ren se ign e
ments s tat i st ique s dan s son P a r lement nou vea u

,
n ’ en ment ionne

qu
’un e d i z aine‘. Le grand d évelopp ement dan s la fabr i c at ion de l a

b i ère s ’ e s t produ i t évid emment dan s les d ern i ère s anné e s du XV I I
°

e t les prem i ère s du XVI I l
° s i èc l e ; pu i squ

’ en 1723 nou s trouvons
d éj à vingt - s ix bras s er i e s en exerc i c e à Strasbourg

5
.

C ’

é ta it l e Magi s trat , l a C hambre des Qu in z e , qu i fixa it le pr i x de
l a denrée , e t non p as l e p roduc teur , auque l i l é ta i t ab solument
d éfendu d e majorer l e s pr ix offic i e l s “. C ’

é ta i t au s s i l e gouvern ement

qu i fai sai t offic i e l l ement d égu s ter l a bo i s son , par d es expert s—j uré s ,

1 . Aussführlicher Bericht Christen M i chel R iel , metzgers und wü rts zu
Gemar, wie und welcher gestalt d as biersieden angestel l t werden koennte .

E .

2 . D ia r ium de Bernard de F errette , p . 17 . L
’abbé vendait cette bi ère à ses

su j ets 1 sol 4 deniers la pinte .

3 . H anauer, E tudes , I I , p . 346 .

4 . D . M artin , Pa r lement nouvea u ou centur ie inter linéa ire d e dec isj
'

a cé

tieusement ser va nt d e d ic t ionna ire et nomenc la ture a aa: ama teurs

d e deuæ langues , e tc . S trasbourg. Zetzner, 1637 , ln
—16 , p . 234 .

5 . I l s’agit de brasseries fabriquant la b ière , car pour les cabarets de
b ière où on la déb i ta i t , i ls é taient au trement nombreux fréquenté s au
X VI I ° siècle par les seules gens d u commun, parce qu

’

i l y a tou jou rs des
gens qu i y pé tunent ou prennent d u tabac , la fumé e duquel j e ne pu is souf
frir (comme l ‘écriva it M artin en i ls attirèrent une clientèle de p lus
en plus nombreuse au X Vl l l ° , à mesure que le vin d evenai t plus cher.

6 . Ta x e d e l
’

U mguelt , 1689.
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avant qu
’ e l l e pû t être m i s e en vente . I l y avai t d ifférente s e sp èc e s

de b i ère bras sée s à Strasbourg,
j e n e par l e pas de b i ère s é tran

gère s , l ’une , p l u s cor sé e a cau s e de l a grand e quant i té de houb lon
qu

’

on y metta i t , qu i p ique un peu sur l a langue , comme c e l l e de
Brunswick et a un e p et i t e amer tume qu i n

’ e s t pas d é sagréab l e
l ’autre p lu s dou c e , et a igr i s sant p lu s v i t e , mai s un peu moins ch èr e ,
et qu i , par c e tte ra i son même

, paraî t avo ir é té p lu s répandue . L e
nom de b i ère de mar s (Lagerbier ) , donné j u squ

’ à nos jours à l a

premi ère , se trouve d é j à au XVI I e swe l e ‘ ; i l lu i venai t de c e que
mar s et avr i l furen t longt emp s les d ern ie rs moi s où l

’ autori té perm i t
la fabr i c at ion de la b i ère . Dans l e s d ern i ère s anné e s du XV I ° s i è c l e ,
onautor i s a l e s b ras seurs à fa ire au s s i d e l a bière j eune (Scha n/rbi er )
durant l eté ; une ordonnanc e du 15 s ep tembre 1665 l eu r p e rm i t
m ême” de faire de l a b i è re de con s erve ou de mar s j u squ

’au 31 ma i
,

et b i en tô t la fabr i cat ion n e s emb l e p lu s avo ir é té en fa i t interrompu e
p endant tout l e cour s de l

’ année
,
b i en qu e ,

offic i e l l emen t , l e s au
c iennes ordonnance s à c e suj et n ’ a i en t été révoquée s qu

’ en
S i l ’ i ndu str i e gambr inale n

’a donc jou é
,
en défi n i t ive , qu

’un rô l e
mé d iocre dan s l ’h i s toire é conomique de l

’

Alsace au XV I I ° S i èc le
,
s i

à c ette époqu e , p er sonne n
’y semb l e avo ir songé à exporter d e la

b i ère de Stra sbourg ou de Mulhou se , i l en a é té autremen t d
’un e

indu str i e vo i s in e
,
c el l e des eaux—d e—vi e . Tou s le s pet i t s v in s du

pays n e pouvant y ê tre ab sorb és
,

‘

malgré l a bonne vo lonté des
buveur s locaux

,
dan s les année s de vendange s prosp ère s ’ et n

’

é tant
d

’autre part n i a s sez r i c he s en alcool pour ê tre transporté s au lo in ,
n i a s se z r i ch e s en bouqu et pour att irer l e s con sommateur s des pays
vo i s in s

,
égal ement vin i col e s , i l s donnèrent l i eu , d

’a ssez bonne
heure , à une indu str i e trè s pro sp ère j u squ

’au moment d es grande s
guerres , et qu i semaint in t m ême au XV I I I ° s i èc l e . Les p et i t s v in s
b lanc s n ’a i an t point de d éb i t , écr iva i t La Grange en 1698 ,

on en fa i t
d es eaux-d e— vi e e t du vinaigre , dont les hab i tan s font commerc e
avec les Hollandois et autre s païs é trangers ‘.

1 . M artin
, p . 234 .

2 . S ur la fab rication d e la b i ere , les substances qu ’on y mê lai t encore a
cette époque , nous renvovons au septième chapitre du l ivre de M . R e i ber

,

p . 90— 107 .

3. Le X vI l ° siècle n ’a p lus revu sans dou te ces ré coltes légendai res , unpeu
fabuleuses pe

‘ut—être , d u moy en âge . ou l
’

on fai sa it tant e t d e si bonv in que ,

pour avoir un tonneau vid e , on passa i t volontiers à celu i qu i le cé da i t, le con

tenu d ’

un autre
, en é change . Cependant les chroniques nous ont oonservé le

souvenir de mainte vendange bri l lante . O u b ien le sol é tai t moins épu isé
alors , ou b ien les v ignerons é taient p lus faci lemen t contents .

4 . L
’

ordonnance du 9 mars 1 629 prescrivait que l
’eau—de—vie fû t fa ite d e
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La fabr i c at ion d e l ’ eau—de—vi e ava i t d eux c entre s pr i nc ipaux au
XVI I e s i èc l e , Co lmar e t S trasbourg, mai s l a p rem i ère de c e s d eux
v i l l e s

,
s i tué e au cœur m ême de l a ré gion vini co l e , é ta i t à c e t égard

de b eaucoup l a p lu s impor tant e . C ett e i ndu str i e v oc cupai t en
moyenne une qu inza in e de fabr i c ant s , qu i comp ta i ent tou s parmi
l e s notab l e s d e la loca l i té ; a lor s d é j à l

’a lcool enr i ch i s sa i t c eux qu i
l e man ipula i ent au profi t ou au dé tr im ent d

’au tru i . Chaque bou rgeo i s
d

’ a i l l eurs avai t l e dro i t d e fa ire d i s t i l l er s e s ra i s in s pour son propre
u sage , à cond i t ion de ne poi nt en mettre le p rodu i t dan s l e com

merc e . La guerre de T rent e An s fit ba i s s er rap id ement une i ndu str i e
j u sque - l à s i pro sp èr e ;

“ dès 1640
, on ne comp ta i t p lu s que tro i s

Br enn/zerren ou brû leur s d ’ eau —d e -vi e à C olmar . C ep endant , aprè s
la paix de Westphal i e , une repr i s e marqué e s e produ i s i t dans l e s
affa ire s . En 1666 ,

on expéd i a i t d e Co lmar au d ehor s m‘e sure s
d

’ eau de-vi e ; en 16 72 ,
le tot s

’

é l eva i t à mesure s . Mai s l e s

guerre s cont inue l l e s sur l e Rhin et par ti cu l i èremen t l e s con fl i t s avec
la Hol land e

,
à part i r de c e tt e d erni ère ann ée , fermèrent peu à peu

l e débouch é pr inc ipa l de l
’ indu s tr i e colmarienne . Dès 1684

,
e l l e n’

ex

porta i t p l u s que 843 mesu re s , et au commenc emen t du KVI I I
e s i è c l e

l e trafi c au d ehor s ava i t ent i èremen t c e ssé ; l
’ i ndus tri e e l l e—même n e

tarda i t pas à d i sparaî tr e , l a consommation intér i eure ne suffi sant p as
à la ma inten i r

, pu i squ e pre squ e tous les con sommateurs , d i s t i l lan t
eux—même s l e s produ i t s de l eur s vignob l e s , n

’

achetaient guère aux
fabr i c ant s qu i , d

’autre par t , n
’avai ent pas encore la grande res

s our c e du déb i t dan s les aub erge s d es v i l les et des v i l lage s .
Les eaux—de -vi e d e l ’ indu str i e a l sac i enne é ta i en t de nature e t de
val eur trè s d ivers e s . Le s me i l l eure s p rovenai en t d e la d i st i l la t ion
d ir e c te d es ra i s i n s ; l e s au tre s é ta i en t fabr iquée s ave c du marc e t d e
l a l i e Quo ique de b eau coup i n fér i eure s en qua
l i té

,
ces d erni èr e s é ta i en t p l u s r ech erchée s en Al lemagne et dan s

l e s Pays -Bas
, p eu t—ê tre parc e qu

’ el l e s suppor ta i en t m i eux l e tran s

por t par eau
, p eu t -ê tre s imp l emen t parc e qu

’ e l l e s é ta i en t mo i n s
chère s . On ne fab r iqua i t poi nt d

’ eaux -de-v ie de gra in s en Al sac e et
les Colmar iens re l evèren t comme une i nju re grave l

’ac cu sat ion

por tée contre eux par le s hab i tan ts de Worms de l eur en avo ir
fourn i

bonne l ie de v in, relevé e par un peu d
’eau —de-vie i tal ienne ou frança ise

celle du 13 octobre 1666 d isa it qu ’elle d eva it être faite . pour les 2/3, d e l ie de
vin, et pour 1/ 3, d e moû t d e ra isin .

E . Waldner, La d isti l la t ion et le commer ce d e l
’

ea u -de- c ie à Colma r a u

X VI “ et a u X VI /
°
s ièc le ,

dans le Bu lletin d u M usée histor ique d e M u lhouse ,

1890. p . 27 et su iv . Nous aurons à reven ir, enquelques mots, sur le commerce

de l ’eau—d e -vie , dans le chapi tre su ivant .
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vingt annéee du S i ècle su ivant . De qu intaux , ver s 17001 , l a

produc tion de l a provinc e ava i t att e int qu in taux en 17 18 ’

Une par t i e d e c e s tabac s passa it san s doute la front i ère en feu i l l e s ,
e t l eur fabr i cat ion s

’

0pérait soi t en Su i s s e , so i t dan s le sud d e

l
’

Allemagne ; i l n
’ en r e s tai t pas mo i n s b eaucoup d e marchand i s e

dan s l e pays où e l l e é ta i t conver t i e
,
so i t en tabac à p r i s er ,

soi t en

tabac à fumer
, p eut— ê tre au s s i en tabac à ch iqu er , par l e s manu

fac ture s d e Stra sbourg. C ette v i l l e d evi ent en effe t , dès l e début , l e
c entre de l ’ indu str ie nouve l le .

Au commencement du s i è c l e
,
l e tabac n ’y é ta i t encore guère em

p loyé que comme méd i c ament “. Vers 1640
,
nou s l ’avon s vu par

la c i tat ion de Dani e l Mar t i n
,

l
’

on fume d éj à l e p é tun dans
beaucoup de cabare t s de la Répub l ique ‘. C ep endant , i l n e paraî t pas

qu e l a marchand i s e fû t dès lor s fab r iqu ée à Stra sbourg,
ou du mo in s

qu
’ el l e y fû t de qual ité supér i eure ‘. En tou s ca s , i l y a des fileurs

de tabac (T a ba cksp z
‘

nner ) en a s s e z grand nombre dès 1657 ; à c et te
date

,
et en 1669

,
i l s s e p la ignen t au Magi s trat de l a concurren c e

d é loyal e que l eur font c er ta i n s m a na nts ou pro tégé s d e l a v i l l e , qu i
man ipulent l e tabac avec femme et en fant s , et dont que lqu e s—un s
emp lo i en t même d ix à qu in z e ouvr i er s , san s p ay er pour eux l e s
red evanc e s pre sc r i t e s ". C ’

é ta i t
,
on l e vo i t , une foi s d e p l u s , l a

grand e i ndu s tr i e futu re qu i e s saya i t d e s
’

émanc iper des l i en s é tro i t s
d es corporat ion s d

’ art s e t m é t i ers . E t p eu t - ê tre b i en , e st—ce à c e

po in t de vue au s s i qu
’ i l fau t juger la lutte âpre e t cu r i e u s e qu i s

’ en

gage , dan s la Hau te -Alsac e sur tou t , entre l e s amateur s d u po i son
d

’

Amér ique e t les pouvoirs pub l i c s , ré so lument host il e s à c ette i nno
vat i on d i abol iqu e de boi re du tabac 7 C e n ’

é ta i t pas san s dou te

1 . M émowe d e 1 702 , fol . 5a .

2 . R apports offi ciels c i té s par le pré fe t Laumond ,
d ans sa S ta tistique sur

le d épa r tement d u Ba s-Rhin (S trasbourg, an X ) , p . 14 .

3. M . Hanauer en signale l
‘emploi à l

’

hôpital de S trasbourg, en 1606 .

p .

4 . M . F erd inand R ei ber a fou rni une autre preuve encore pour fixer a peu
près l ’ introduction d e cet usage nouveau à S trasbourg. D ans l ’album stras
bourgeois , repré sen tant les scènes de la v ie d

’

é tud iant, connu sous le nom de
Specu lum Cornelia num et éd ité par .1 . von der H ey den , en 1620, i l y a une
planche repré sentant l

’

é tud iant Cornel ius chez lu i ; or, dans la reproduction .

mod ifié e çà et la par P ierre A ubry , vers 1650, l ’artiste . pour plus d e couleur
locale , a a jouté une pipe en terre et une boî te à tabac , qu i manquent su r la
gravure de 1620.

5 . Lettre du baron d ‘

Eggk au professeur Gloner, 16 ju in 1641 , le priant d e
lu i acheter à S trasbourg d u bon tabac chez les marchand s qu i v iend ront de
F rancfort . (R euss , S am uel Gloner , p .

6 . Hanauer , 11, p . 596 .

7 . C
’

é ta it la l ‘expression consacré e d e tous les arrê té s de pol ice : taba c /c
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l a moral e s eul e qu i exc i tai t l i nd ignat ion des Magi s trat s de Co lmar
et de Mulhou s e , mai s au s s i la cra in te de vo i r un e branche d

’ ac t ivi té
nouve l le s ’ imp l anter ch ez eux , au dé tr imen t d es vi e i l l e s tr ibus d

’

où

i l s sorta i ent eux-mêmes . A Mulhou se
,
l ’ordonnanc e du 28 j u in 16 49

dé fendai t absolument de fumer ,
à p e ine d

’une l ivre d ’amend e ; d ix
an s p lu s tard ,

le 10 j u i l l e t 1659 , l
’ autor i té renouve la i t la dé fen se , et

sommai t tout c itoven de d énonce r l e s contravent ion s
,
a p e ine de

forfai ture à son s erment de bourgeo i s i e ; e l l e promettai t en ou tre l a
mo i t ié de l ’ amend e au dénonc i ateur . Le 18 j u in 1662

,
nouve l l e

ordonnanc e qu i frappai t d
’une amend e de d ix l ivre s toute p ersonne

qu i vendrai t du tabac à Mulhous e‘ . A Co lmar
,
le d écret du 20aoû t 1659

i nterd i sa i t égal ement aux bourgeo i s , aux manant s et m ême aux
so ldat s , merc enai re s de l a v i l l e , de bo ire du tabac Chaque con
travention é ta i t pun i e de d eux l ivre s d

’amend e et les marchand s che z
l e sque l s on trouvera i t c ett e d enré e dangereu s e , d evai ent ê tre pare i l
l ement pun i s ’ . A Strasbou rg,

la lutte s emb l e avo i r été mo i n s v ive ,
l e Magi s trat , à mo in s d

’

ê tre aveugl e , ne pouvant se d i s s imuler que
l ’ i ndu stri e du tabac é ta i t d ’une trè s grand e importanc e pour la v i l l e .

Cependant , l à au s s i , i l y eu t d
’ abord mauva i s e volonté b i en évid ente

des gouvernants à l
’

égard des consommateurs . U ne ordonnanc e du
Magi s trat du 18 septembre 165 1 d é fendai t de fumer ,

san s que l
’

on

pu i s s e dé c id er c ep endant s i l a dé fen se é ta i t ab so lu e , ou s i e l l e ne
s ’app l iqu e qu

’aux cabaret s et à la vo i e pub l iqu e ”. La s econde inter

prétation nous s emb l e p l u s vra i s emb lab l e ; e l l e exp l iquera i t m i eux
la d émarche d e s bra s s eurs

,
fa i te en 1668

, pour obtenir la p ermi s s ion
de l a i s s er fumer l a c l i entè l e d e l eur s déb i t s ; s i l

’

on n ’avai t pu se

l ivrer aux douc eur s de la p ip e a domic i l e , i l s n
’ aurai ent pas en à

cra indre l a dé s ert ion de l eur s hab i tué s , qu i voula i en t évidemmen t
fumer en buvant e t menaça i ent de s e mettre en grève ; i l fal la i t donc
b i en qu

’ i l s fu s sent des fumeur s invé téré s
,
sourd s aux impré cat ion s

lanc ée s du hau t de la cha i re contre le d émon du tabac (R o ue/z

tr ineken ; il faut croire qu ’on gardait en bouche plus longtemps qu ’

au jour
d

’

ha i la fumé e d e sa pi pe , avant de l ’expiré r.

1 . A ug. S toeber , N otes sur le ta ba c , Renue d ’

A lsa ce , 1881 , p . 393 su iv .

2 . I bid . A u même moment , le fils d
’

un des bourgmestres d e Colmar,
Valentin Barth, soutena i t une thèse, D e ebr ieta te

, où i l fulm inai t aussi contre
l ’ivresse d u tabac , e t a jou ta i t , pour l ’avoir vu sans doute de près , que l

‘abus
de la p lante est plus fréquent dans les un iversi tés , où on a l ’habi tud e d e
s
’

énivrer de b ière . (A rgentora ti , F rid . S poor, 1659 , in

3 . En tout cas, M . Hanauer, a en une légè re d istraction en tradu isant (I I ,
p . 599 ) le mot d e lund ten (mèches pour allumer les pipes . qu i se consuma ient
lentement, e t qu

‘

on employ a it pour s
’

é pargner l'ennu i de battre le briquet )
par celu i d e cigares . On n ’a pas connu le cigare en A lsace , ni peu t- être
ai l leurs, en Europe , au XVI I ° siècle .
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teufel ) , comme aux sat ires des poè te s e t aux d i s s er ta t ion s des
savant s ‘. Le Cons ei l des XV commença par écart er la requ ê te , mai s
i l dut céd er qu e lqu e s anné e s p l u s tard . Au s s i la p roduc t ion du tabac
en carott e s et du tabac en poud re a l la i t — e l l e augmentan t san s c e s s e .

En 169 1
,
l
’

un de s fabr i cant s d e Stra sbou rg,
J ean D reh er

,
comp ta i t

d é j à vingt agent s qu i par cou ra i ent à s e s fra i s les campagne s , p our
fa ire les achat s né c e s sa ir e s ch e z l e s cu l tivat eur s ”. En 1698 ,

i l s ’

em

p loya i t à l a fabr i c at ion , au d i re de La Grange , j u squ
’à p er

sonn e s . Vingt an s p l u s tard ,
en 17 18 ,

l a v i l l e comp ta i t so i xante
douz e fabr iqué s et , d it- on, environ hu i t m i l l e ouvr i ers “. La cau s e
du tabac y é ta i t défin it iv ement gagnée et , d epu i s de longue s anné e s
d éj à , l e Magi s trat ava i t con s ent i à in sta l l er un fonct ionna ire spéc ial ,
l e T a ba cksc /za—zc€ r

, ou i n sp ect eur des tabac s , qu i , s iégeant à la
Douane

,
contrôl ai t tou s les arr ivage s en feu i l l e s , l eur fa i sa i t payer

un d ro i t d ’ entré e min ime (1 pu i s 2 kreutz er par qu inta l ) et fai sa i t
dé tru ire et brûl er l e s tabac s qu i lu i s emb la i en t de tr0p mauva i s e

qual i té
T ou t l e tabac c u lt ivé en

' Alsac e n ’y é ta i t pas ,
tant s ’

en faut
, con

sommé sur p lac e ; i l s emb l era i t m ême que , p lu s
'

tard
,
l a maj eure

parti e des r éco l t e s de l a provinc e a i t été d i r igée sur l e d ehor s L e
tabac d ’

A lsace n ’avai t pas , i l fau t l
’avouer b eaucoup de goût n i

d
’

arome . Le s feu i l l e s en é ta i en t m inc e s et d énué e s de saveur ; expé
d iées en Franch e —Comt é , en Su i s s e , en Al l emagne e t j usqu

’

cn Savoi e
e l l e s s erva i ent sur tou t à fa ire un tabac à pr i s er , tr è s inofl

’

ensif. Par

contre
,
on mêlai t du tabac du Palat inat , p lu s gra s et p lu s for t , à

c elu i qu
’

on metta i t en carott e s à Stra sbourg, pour en r el ever l e

goût . Plus tard ,
les fabr i can t s a l sac i en s fi ren t même ven ir du tabac

de Vi rgin i e pou r Opérer c er ta i n s m é lange s “. Mai s i l paraî t que l a

1 . I l faut voir avec quelle véhémence M ichel M oscherosch dans ses Vis ions
parle des ivrogne s d u tabac » qu ’ i l faut exorciser comme des d émon iaques .

U n éd iteur strasbou rgeois , qu i fut en même temps un é rud i t , S imon Pau lli ,
pub l ia en 1665 un trai té . De a busu ta ba c i , qu i ne convertit pas d avantage ses
compatriotes .

2 . Hanauer, I I , p . 596 .

3. Laumond , S ta tistique, p . 22 . J
’

ai peine à croire , j e l ’avoue , que ce

chi ffre d ’

ouvriers soit tant soit peu exac t ; la vi l le n
‘ava it alors que ames

env iron , et il me parai t impossible qu ’un c inqu ième d e la population a i t é té
employé à l

’

industri e des tabacs .

4 . L
‘

office (l ’ inspecteur fu t cré é en 1689 .

5 . Le même préfet Laumond , que nous c itions tout à l ’heure , prétend
méme qu ’avant la R évolution , la tota l i té des produ its d u pays al lai t à F ranc
fort (p . ce qu i est ce rta inemen t une exagé ration flagrante .
6 . Bru . Lehr, M é la nges d e l i ttéra ture et d

’

histoire a lsa tiques , p . 42

(d
‘

après les papiers inéd its de l
‘

intendant d
‘

A lsace , M a igret d e S eril ly , con

serves aux A rchives de la Basse -A lsace ) .
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tionna ire spéc i al , l
’

E ss ighi eser ,
donna i t aux tonnel e t s l ’ estamp ille

offic i e l l e et l e s marquai t d e l a l e ttre S , qu i garant i s sa i t l eur or igin e .
La fabr i c at ion du savon se prat iquai t d

’

anc ienne date à Strasbourg;
mai s s e s p rodu i t s é ta i en t peu e s timé s e t quand l e s gen s qu i s e res
pectaient y ache ta i ent du savon pou r l eu r u sage p ersonnel , c

’

é ta i t
du savon de Veni s e ‘. Ve rs l a fin du s i èc l e s eul ement

,
on e s saya

d
’

opposer a l a marchand i s e du d ehor s , qu
’ e l l e v int d ’

I talie ou d
’

Alle

magne , une concu rrenc e s ér i eu s e . Actu e l l emen t
, d i t La Grange ,

on travai l l e à S trasbou rg, par p r iv i l ège du Roy, à l ’ é tab l i s s ement
d

’une manu fac ture de s avon . On pré tend l
’y fai re m e i l leu r e t l e

donner à mei l l eu r p r ix q ue c e lu i qu i v i en t de l
’

é tranger ?
Le parfilage de fi l s d ’

or e t d
’argent , e t la fabr i c at ion de galon s

de c e s d eux mé taux p réc i eux rep ré s en ta i t l
’une des p r i nc ipal e s in

dustr ies de Sa inte —Mar i e -aux—M lues ,
a l a fin du XVI I e s i èc l e “. Le s

produ i t s de l
’

or fèvrer ie
, par contre , pour l e squ e l s Stra sbourg avai t

é té s i c é l èbre au s i è c le p réc éd ent , ava i en t p erdu beaucoup de l eu r
renommé e d epu i s la gu erre de T rente Ans . Le s for tune s no tab l emen t
d im inuée s emp êcha i en t l e s dép en se s de luxe , e t l e tal ent comme l e

goût d es ouvr i er s s e ta i t dé tér ioré peu à p eu dan s l e s longue s c r i s e s
é conomiques e t po l i t iqu e s . Par contre ,

‘

on y fabr iqua i t encore , dan s
la premièr e mo i t ié tout au mo i n s du XVI I e s i è c l e , de grand e s hor
loge s mé can ique s , qu i é ta i en t fort r echer ché e s , et que l e Magi s trat
envoyai t parfoi s comme cad eaux , trè s b i en reçu s

,
à des m i n i s tre s ou

a des d ip lomate s i nfluent s qu
’ i l dé s ira i t s e rendr e favo rab l e s ‘.

D ’au tre s indu str i e s
,
trè s flor i s sante s d éjà

,
trente ou quarante an s

p lu s tard ,
comme le s manu fac ture s d ’arme s ou les papeter i e s “,

n ’ exi s tai en t pas encore a la d a te où s
’arrête notre tab l eau .

1 . R euss , S am . G loner , p . 14 .

2 . La Grange , M émoire, fol . 249 .

3. R isler, Histoi re d e S a inte-M a r ie—a uœ—M ines , p . 81 , 83 . O n en fabriqua it
également à S trasbourg. (M eye r, Gold sehm ieclesunft, p .

4 . C
'est a insi qu ’ i l en fit don, en 16 18 , a M M . de Chavigny et de Ly onne .

pour les bien d isposer en faveu r de la R é publ ique . (Lettres de l ’envoyé
strasbourgeois Gaspard Bernegger au docteur Im lin, a voca t de la Vi l le , des
1 1-2 1 mars et d es 6-16 mai 1648 . A rchives de la Vi l l e . )
5 . La manu facture d ’armes blanches du K l ingenthal fut créé e en 1 730.

6 . Les papete ries de Wasselonne et de M unster datent de 1734 et de 1746 .
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Le déve loppement d u comme rc e a l sa c i en a été s ingul i èrement
fac i l i té . pour l e transpor t des marchand i s e s au d edan s , comme pou r
l e ur expor tat ion au d ehors , par l a configurat ion m ême du t err i to ire
de l a prov inc e . O uver t e au nord ve rs les Pays—Bas

,
et la Moy enne

Alle 1nagne ,
au sud vers l a Su i s s e et l a Bourgogne , l im i tée à l

’

ou es t

par une chaîne de montagne s qu
’

on trave rsa it par des co l s , pour l a

p l upart fac i l ement acc e s s ib l e s , l im i tée du côté d e l
’ e st par un grand

fl euve dont le cou rs formai t alors mo i n s une barr i èr e qu
’une route

c ommerc i al e de p rem i er ord re , l a p la i ne d
’

Alsace é ta i t s i l lonnée de
v o i e s de commun icat ion nomb reu se s . Beaucoup d

’ entre e ll e s
da ta i en t de l ’ époque romain e e t avai en t é té con s tru i te s par l e s
légions impér i a l e s ; c erta in s fragment s en sub s i st en t encore auj our
d

’

hui
,
dan s le ré s eau des ch emins v ic inaux

,
et d

’autre s d e l eurs
re s t e s n ’

ont d i sparu qu
’au s i è c l e d ern i er

,
d evan t l e s travaux p lu s

é tendu s de l ’admin i s trat ion frança i s e . Quand on é tud i e sur l e s car t e s
de l

’

Alsace roma ine le tracé d es grand e s route s mi l i ta ire s , é tab l i e s
duran t l e s troi s p rem iers s i è c l e s de l

’ è re ch rét i enn e pou r les b e so i n s
d e l a dé fen se du pays e t c elu i , mo in s c er ta in san s dou te , d es l igne s
de communi cat ion seconda i re s , on constate que l a p lupart des
rou te s qu i , au XV I I e s i è c l e , condu i sa i en t de l a Birs à l a Qu ei c h e t

d es Vo sge s au Rhin ex i s ta i ent a lor s d éj à . Les ch emins de traver s e
eux-mêmes é t ai en t en grand nombre ; pour s

’

en as su rer on n ’ a qu
’

à

re l ever dans l e s cada stre s de no s ban l ieue s mod erne s tou s c eux qu i

port ent encore de nos jour s l ’app e l lat ion s ignificat ive de chemin
d es payens (H c id cnweg) ou chemin de s Romain s ?

1 . Voy . A . Coste , L’

A lsa ce roma ine (avec d eux cartes ) , M ulhouse , Ri sler,
1859 , les travaux du colonel d e M orl et , dans le Bu l let in d es monuments his

tor iques d e l
‘
A lsa ce, et J . Naeher , D ie roem ischen M i l i ta erstra ssen und

Ha ndelswege in S ii d — \Vcst—D eu tschland ,
in E lsa ss-Lothr ingen und der

S chweis S trassbu rg, Noiriel , 188 7 , in

2 . I l est évident d ’a i lleurs que cette ind ication n
’est pas tou jours b istori

quement exac te e t que p lus d ’

un d e ces Roemerwege date seulemen t d u
moyen âge . M . Naeher l ’a d émontré pour un certa in nombre ; i l reste encore
beaucoup a fa ire pour tirer entièrement au clair le prob lème d es voies de
communication romaines en A lsace .

R , R E U S S , A lsa ce.
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San s doute , on a ouver t des vo i e s nouve ll e s au cours du moyen
âge ; l a trad i t ion attr ibu e à l

’abbé F ulrad e de L i epvre c e ll e de
Saint- D ié à Sain te —Mar i é - aux—Mine s ‘

,
constru i te au temp s de Pép i n

l e B re f ; dès l a s econd e mo i t ié du VI I e s i èc l e , l a charte de fondat ion
de Senone s en mentionne une autre , p a s sant de Saal e s au va l de
Villé , ver s Scherw i l l er e t Sch l e stad t ’ . Une foule de vi l lage s s e sont
formé s peu à peu sur d es t err i to ir e s non dé fr i ch é s à l ’époqu e
romain e

,
e t i l a b i en fal lu les mettre en contac t ave c l e s c entre s

exi s tant s l e s p l u s proch e s , pour qu
’ i l s y pu s sent vendre l e s pro

du i t s de l eur s champ s e t de l eur s v igne s , et l eur gros ou menu
bé ta i l . On a tracé également des ch emin s nouveaux , pour rac courc i r
l a d i s tanc e entre deux poi nt s mal r e l ié s entre eux , pour évi t er un
p éage , pour exp lo i ter que lque bo i s ou que lque carr i è re , etc . Dès l e
KIVe s i èc le , i l ex i s té des rou te s régu l i ère s it traver s l

’ i mmense
forê t de Haguenau 3 . Plu s tard , nou s voyon s l e s chano in e s du c ha
p i tre de Sain t- Ade lphe , ii Neu 1vi l l er ,

entreprendr e l a cons truct ion
d

’une grand e route , al lan t de Neuw i l l er ,
au p i ed des Vosge s , par

D os s enh e im e t B rumath ju squ
’ à Stra sbourg,

ach etant partout l e s
ter rai n s n éc e s sa ire s pour re ster c he z eux durant '

toute l a durée de
c e long traj e t S i un e co l légi a l e , de m éd iocre grand eur aprè s tou t ,
pouvai t s e payer le l uxe d ’une d ép ens e de c e genre , a p lus

’

forte

ra i son les s e igneur s p l u s pu i s san t s ont dû p erfec t ionner le ré s eau
des vo i e s comme rc ia l e s

,
en l ’ é largissant , ou du mo in s ve i l l er à son

entret i en , par l e trava i l de l eur s corvéab l e s . C ep endan t c
’ e s t pour

l e s terre s d ’

Au tr iche s eu l ement
, que nou s avon s pu constater , dès l e

p remi er t i ers du XVI I e s i èc l e , l
’ ex i s tenc e d e fonct ionnaire s c hargé s

d
’

inspec ter e t d
’ entreten ir les e t même c e l l e d e vér i tab l e s

cantonni ers qu i y travai l la i ent sou s l eur surve i l lanc e “. Les autre s

gouvernement s fai sa i en t b i en bât ir l e s pont s , par exemp l e , mai s i l s
ne pa ra i s s ent pas avo i r chargé l eur s budge ts d e l a ré fec t ion des
route s e l l e s -mômes . S i , à l a fin du s i èc l e , l a nouve l l e admin i s trat ion
frança i s e n ’ ava i t pas encore p r i s d i rec temen t en ma in la surve i l
l anc e de l a grand e vo i ri e , c

’ e s t a s su rémen t qu
’ en prenan t po s s e s

s ion du pay s , e l l e ava i t trouvé cet é ta t d e chos e s trad i t ionne ll emen t

1 . R isler, S a inte-M a r ic—a a aa-M ines, p . 5 .

2 . Grand id ier . Œucres inéd i tes , VI , p . 293.

3 . D ans l ’accord d e 1385, i l est question d e la M orzbronncr S tr a sse e t du

Sweighuser . \Veg. Ney , Geschi chte des Hei lz
‘

gen F orstes , I , p . 37 .

4 . Ra thgeber, Ha na u-Lichtenberg, p . 24 . Pou r expl iquer cette grand e
d é pense , i l faut d i re que l ’abbave avait à. S trasbourgd es proprié té s conside
rabies.

5 . A rchives d e la Haute—A lsace , C . 343.

6 . A .H .A . C . 336 .
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sol id e , on al la i t d epu i s l a front i ère su i s se à S trasbourg,
en deux

j our s e t d emi ‘ ; de Bel for t à S trasbourg, i l y ava it 28 l i eu e s ; on en

comp ta i t 14 du ch e f— l i e u de la Bas se—Alsac e à Co lmar . Des vo i e s
latéral e s re l i ai en t par tout l e s l igne s pr i nc ipal e s dan s la d irec t ion p lu s
ou moi ns exac te de l ’Ouest à l ’Est , i l y ava i t de Co lmar à M arckols

he im 4 l i eue s , d e Haguenau à Drus enhe im 3 l i eu e s e t de

Wissembourg à Landau 4 l i eu e s e t dan s c el l e d e l ’E st à
l
’

O uest , Stra sbourg é ta i t d i s tant de 8 l i e u e s de Saverne ; on comp
t a i t 3 l i eu e s pour a l l er d e Co lmar àMunster . 4 l i eue s pou r
s e r end re de Mulhou s e à Thann , etc . ; on l e vo i t , c

’

é ta i en t des dis
tanc e s

,
en somme peu importante s , qu

’ avai t à fran ch ir l e commerce
i ntér i eur de l a provinc e .

Une par t i e au mo in s de c es i t inéraire s d ’

Alsace ont été d éc r i t s
dès l e XVI I e s i è c l e , dan s le prem i er Gu id e d u voyageur pub l ié à
Strasbourg,

en 1632 , par un bourgeo i s d:U lm ,
S tyrien de nai s sanc e ,

nommé Mar t i n Zei ller ; l e l ivr e eu t a s s ez de vogue pour qu
’

on l e
ré impr imât , e t pour qu

’ en 1674 encore , un éd i t eur s trasbourgeo i s en
donnât une éd i t ion nouve l l e ave c c ontinuat ion ; i l ren ferme une foul e
d e donnée s géograph iqu e s , h i s tor ique s e t é conomique s cur i eu s e s sur
l
’

Allemagne dan s la prem i ère moi t ié du XVI I e s i èc l e 2
De toute s l e s route s transversales

_
, qdi mena i ent du p la t eau de

Lorrai ne au Rhin , l a p l u s impor tante de beau coup ,
é ta i t c e l l e de

Saverne à Stra sbourg, parc e qu
’e l l e é ta i t la l igne de communi cat ion

l a p lu s d irec te entre l a Franc e et l
’

Allemagne transrhénane . C ’ e s t

pa i l à qu
’ava i en t pa s sé , de t emp s immémor i a l , l e s grande s i nva

s ions germaniques d ir igée s ver s l m térieu r des GauÆ ; c
’ e s t par

là que vinrent au s s i , dix s 1ec les p l u s tard ,
l e s —premières mvasmns

dan s l a d ire c tion de l ’E st , c e l l e des Anglai s de Coucy , c e l l e des
Armagnac s . Au cou rs du XVe s i è c l e

,
l ’évêque de Stra sbourg,

Gu i l laume d e Di e st , ava i t fai t é largi r l a s ente pr im i tive de l a monté e
d e Saverne ; encore am é l ioré e en 16 16

,
e l l e con st i tua une rou te à

N ieder rhein
_

ischen D epa r temente , A usg. S trassburg, 1798 , 1 broch . in-12 .

1 . Le théologien bâ lois \Wolfgang M aye r y m it bien quatre jours en 1618 ,
ma is il s‘arrêta longuement en chemin pour banqueter avec ses am is .
2 . 1t inera r ium Germaniw (l . i . Re issbuch d ur ch Hoch und N ider teuh

schlund . etc . S trassburg, Zetzner , 1632 , i ii I tinera r i i Germanico Conti

d a r iun d a s Reysebuch … continu ir t wird , S trassburg, Pau l li ,
- 101. Ce Ze iller est aussi le vé ritab le compilateu r d es Top ographies

c ité es d ’

ord ina ire sous le nom de M athieu M é rian, l artiste cé lé bre qui en
d essinai t les planches et les éd it.tit a F ranc fort . Les i tiné ra ires alsac iens d u
Reissbueh ont é té ré d igé s

'

d
’

après les notes d e Ze i ller lu i-même , alors qu ’i l
accompagnai t , de 1619 a 1623, deux j eunes barons autrichiens dans leur tou r
d

’

Europe .
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peu prè s c arro s sab l e , mai s raboteu s e ‘
,
dominée d ’

un cô té par l e
mas s i f des rocher s du Sau t du p r in c e Char l e s surp lombant de
l ’autre le p et i t val lon du S chlettenbach. C et é tro i t pa s sage , O ù

quelque s c enta ine s d
’hommes d é terminé s aurai ent pû arrê ter jad i s

toute une armé e v enant de l
’

Est, suf fit pendant longt emp s aux
b e soi n s cro i s sant s du trafi c d ’

outr e—Vo sge s ; c
’ e s t au KVI I I e s i è c l e

s eul emen t qu
’

on entrepr i t l a construct ion d e l a magn ifiqu e chau s sé e
qui dérou l e encore aujourd

’hu i ses z igz ags b lanchâtre s au mi l i eu de
la verdure des bo i s de la c ô t e de Saverne
Une autre route impo rtante , trave rsant dan s un e d ire ct ion ana

logue la p l a in e de l a Bas se—Al sac e , é ta i t c e l l e de Saale s a Mutz ig e t

à Strasbourg, qu i s
’app e l l e la Vi a S a lina torum dans les c ha rte s du

moy en âge , parc e que c
’ e s t par

’

là qu
’

arrivaient
,
en par t i e du moi n s ,

l e s produ i t s d es sal in e s lorraine s aux consommateurs d
’

Alsace .

Dan s la Haute—Alsac e
, deux chemins laté raux surtou t avai en t une

vér i tab l e importanc e commerc ial e ; l
’un é ta i t c e lu i qu i , de Sa in t

Bié condu i sa i t par l e Bonhomme (en al l emand D ied olsha usen) à
Sa inte—Mar i e—aux-Mine s et à Sch l e s tad t ; l

’ au tre , l e chemin du

Rotabac
,
menai t de l a B re s s e à Munster et à Co lmar . C ’ e s t par

que l e s pâtre s e t l e s marqua ires des montagne s venai en t é changer
l eur s fromage s e t l eur bo i s s e l l er i e contre l e s p rodu it s d iver s e t
pr inc ipal ement contre l e vi n de l a p la ine , l e s econd c ep end ant é ta i t
lo i n d ’ ê tre commode , e t parfo i s les t emp ê te s de neige y en seve l is
saient l e s impruden ts qu i l e fréquen ta i ent a une sa i son trop avancé e
de l

’

année 3
. Tou s c e s chemin s à trave rs la montagne su iva i en t t im i

d emen t l e s d épre s s ions l e s p lu s ac c entué e s de l a chaîne d es Vosge s
e t ne re s semb la i en t en r i en à c e s b e ll e s e t large s route s qu i , un
s i è c l e p lu s tard d evai en t monter

,
comme c e l l e du Ballon de Giro

magny , j u squ a quatre m i l l e p i ed s de hauteur , avec s e s sp iral e s s i
admirab l ement d e s s iné e s que partou t un cheval

“

p eu t y ga10p er ,

tant à la montée qu
’

à la d e sc en te ‘ C ’ e s t l a s econd e mo i t ié seu

1 . Les inscriptions commémoratives d e ces travaux se l isent encore a la
base d u Rocher d u prince Charles , ainsi nommé parce que la légende pré
tend qu ’un prince lorrain de ce nom , poursu ivi par ses ennem is , y lança son
cheval dans l ’abime , sans se fa ire aucun mal . La Top ographie d

’

A lsa ce

éd i té e par M érian en 1644 appel le encore notre rou te un chem in peu
la 1ge , pi erreux , rud e et ma l aplani (P . 69 .

2 . E l l e fut constru ite d e 1728 21 1737 par M . de R égem01 te , d irecteur des

ponts et chaussées (1 A lsace .
3. C

’es t ce qu i arriva p . ex . le 20novembre 166 1 , aux trois hommes qu i
pé rirent avec leu rs bê tes de somme d ans une tourmente , pré s de la Roche
d

’

A ngoisse . Bleicher, Les Vosges , p . 29 .

4 . Les S oirées helee
‘

tiennes, a lsa c iennes et f ran
-
com toises (s ic ) , Lond res,
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l emen t du KVI I I e S i è c le qu i a vu é l argir ou nouve l l emen t é tab l ir
,

d epu i s l e Bal lon d
’

Alsace j u squ
’au col du Pigeonni er , les tre i z e

route s de grand e communi cat ion exi s tant au moment de l a R évo
lution“. En dehor s d es c h emin s battu s , p er sonne , sau f les pâtre s e t
le s chas s eur s

,
ne songea i t encor e au XVI I e s i èc l e à p arcour ir l e s

montagne s , à mo in s d
’

ê tre ob l igé d
’

y cherch er une retrai te momen
tanée contre l e s soudard s ennemi s , ou d

’ê tre pous sé , comme D om

All iot ou D om Ru inart
, par un e cur ios i té sc i en t ifiqu e exc e s s ive

ment rar e ’ .

S i l e s rout e s commerc iales é ta ient donc
,
à l epoque qu i nou s

oc cup e , suffi samment nombreu s e s en Al sac e pour permettre à toute s
l e s loca l i té s un peu importante s de l a provinc e de commun iqu er
a s s ez rap idement , so i t avec Stra sbourg, so i t avec Bâl e , l e s d eux

pr i nc ipaux c entre s du commerc e par terre , une autre cond i t ion
ind i sp en sab l e à un e ac t iv i té commerc ia l e soutenu e , l a sécur i té de
c e s route s

,
ne manqua que trop souvent au trafi c a l sac i en duran t

tou t l e XVI I e s i èc l e . Le s tran spor t s des marchand i s e s sont à tou t
moment gêné s ou même comp l è temen t empêché s par la p ré s enc e
d

’ armée s ennemie s ou de l evée s en formation ; trop heureux les
marchand s

, quand i l s ne sont pas en levé s e t p i l lé s par les irré
guliers ,

l e s ch enapan s en rup ture de toute d i s c ip l i n e , qu i
déc larent de bonne pr i s e tout c e qu i c ircu l e sur l e s grand e s route s ,
san s examiner longtemp s s i la . marchand i s e est ami e ou ennemie .

San s dou te , l e s généraux e t l e s c hefs de corp s é ta i ent eux—mêmes
in tére s sé s à c e que l e s convo i s de c é réa le s e t de v in s de l a Su i s s e
e t de l a Haute -Alsac e pu s s ent arr i ver d an s l e bas pays et compre
naient la né c e s s i té po l i t ique pou r l eur s maître s d e n e pas fro i s s er
i nu t i l emen t les gouvernant s e t la bourgeo i s i e de c e s v i l l e s indu s
tri eu s e s qu i s

’

appelaient Bâle , Mulhou s e , Co lmar e t Stra sbourg,
en

paraly sant l eur commerc e . I l s d é fendai en t donc sévèrement l e s

p i l lage s , e s s ayai ent même de protéger d irec tement la c ircu lat ion d es

1772 , I , p . 60. Cet ouvrage d u marqu is d e Pezav est très curieux pour
l
’

A lsace au KvI I l ° sièc le .

1 . D e D ietri ch, D escr ip tion d es gi tes , I I , p . 1 1 .

2 . S ur les ascensions d u D onon par ces savants bénéd ictins , en 1693 e t

1696 , voy . le substantie l trava il d e 0 . Bechste in , d ans le J ahrbuch d u
C lub vosgien, S trasbourg . 1891 , tome V l l . I l faut d i re aussi que les

régions p lus é levées d es Vosges é ta ien t vé ri tablemen t très é loigné es pour
les habitants d e la pla ine . grace au manque de chem ins p lus d i rects ou de

chem ins engéné ral . A insi , encore dans la second e moi tié d u X V111° siècle ,
on compta it 28 l ieues e t d em ie d e S trasbou rg au lac du Bal lon (Pack , La nd

s tra ssen, p . tand is que dès la seconde moi tié d u X VI l° sièc l e , on ne
comptai t que v ingt- hu i t l ieues d e S trasbourg à F rancfort-sur-le - M eiu ,

(Zeiller, I tinera r ium , 1674 , p .
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datesque son t d iffic i l e s à changer e t le s p i l lage s recommenc ent . On
a tou te l a p e in e du mond e à d éc ider l e s paysan s à voi turer l e s mar

chand ises ,
même avec des pa s seport s royaux ; i l fau t m ê l er l e s

menac e s aux pr i ère s e t sur tout payer des somme s exorb i tan te s pou r
l e s amener à expos er l eur s ch evaux e t l eur s char iot s au danger
d

’ê tre vo lé s . Au moment m ême Où Cond é donnai t l e s ord re s que
nou s venons d e c i ter , un voy ageur frança i s

,
traver sant l ’Alsace

,

racont e qu
’

on n e rencontra i t sur l e s route s que des soldat s al lan t
en par t i ou a l a p i corée , d es b and e s de fou rrageu rs qu i p i l la i en t l e s
vi l l age s . On é ta i t san s c e s s e sur l e qu i-v ive . Dè s qu

’

on rencontra i t

que lque s caval i er s , on commençai t par mettre l e p i s to l e t à la main ,
ou à l ever l e mou squeton , pour s e mettre en dé fen s e , j u squ

’à c e

qu
’

on se fû t r e connu 1

On p en se b i enque dan s une s i tuat ion par e i l l e , e t c ette cr i s e
nouvel l e dura prè s de s ix an s , l e s rou te s n ’é ta i en t guère encom
brées de convo i s de marchand i s e s , e t que l e commerc e s e trouva i t

par moment s ent i èrement paralysé . L ’

é ta t des route s n e d evint d éfi
nitivem ent mei l l eur ,

au po in t d e vue de la sécur i té géné ral e e t de
l a fac i l i té des tran spor t s , qu

’

à par tir du moment Où l a Franc e , ma i

tre s s e ind i s cu tée du pays , e t n e r encontran t p lu s d evant e l l e l
’ ob s

tac l e de t an t de p et i te s souvera ine té s embarra s sant l a s i enne , put
a s surer l ’ordre au d edan s par l a pol i c e v igi l ant e de sa maréchau s sée ,
et l a paix à la fronti ère par l e s succ è s de s e s armé e s .

g2 . L
’ORGAN I SAT I ON PO S T ALE

S i l e s rou te s d ’

Alsace remontent
,
en part i e , j u squ

’à epoque
romaine

,
les commun i cat ions régul i ère s qu

’ el l e s appe la i en t , tan t pou r
les b e so in s de la pol i t iqu e que pour c eux du commerc e e t d es i n té
rê ts part i cu l i er s , firen t longtemp s d é faut . Le s nouve l le s arri va i en t
durant tou t l e moyen âge ,

un peu au ha sard , so it qu
’

on confiât sa
corre spondanc e à que lque voyageur p lu s ou mo i n s p ersonnel l emen t
connu

, qui voulait b i en s
’ en charger , san s en garantir l

’

arrivée
,
so i t

que c erta in s trafiquants , v i s i tant à i nterval l e s régul i er s , l e s fo i re s
loca l e s

,
consenti s sent à l e s dé l ivre r contre Sala ire . En Alsac e , i l

s emb l e que c e furent pr i nc ipal emen t l e s marchand s de b é ta i l et les
bouchers qu i , pendant longtemps , fonct ionnèrent a in s i connu e inter
méd ia ires entre l e pub l i c de loca l i té s d i ffé rente s”. Le s a ffa i re s po l i

1 . M émoi res d e d eum voyages , p . 136 .

2 . Cette poste des bouchers , ne fonctionna it pas avec une grand e cè le
ri té ; c

’

est pourquoi l
’

on emploi e encore au jourd ’

hu i en A lsace le mot de

M ctsgerpost quand onveu t parle r d
‘une commun ic ati on lente e t tard ive .
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t ique s amenai en t b i en les pr i nc e s , l e s s e igneur s et l e s v i l l e s à échan

ger de fréquente s m i s s ive s , mai s c e s envo i s s e fa i sa i en t par d es

mes sager s sp éc iaux qu i ne songea i ent pas a trava i l l er pour le pub l i c
et n ’ en ava i ent n i l e lo i s ir n i le dro i t'. Ce n ’ e st que vers le mi l i eu d u
XVI e s i èc l e qu

’une e sp èc e d e serv ice pos ta l fu t organ i s é , pour les
b e so in s du gouvernement tout d

’ abord , l
’

énorme é tendue des t err i
toires qu i ob é i s sa i en t alor s à l a mai son d ’

Au tr iche ex igeant impé
r ieusement de s communicat ion s régul i ère s entre l e s nombreu se s

provinc e s e t dépendance s d u va s te emp ire de Char l e s —Quin t , D es

postreu ter ou courr i e rs offi c i e l s porta i en t l e s va l i s e s ave c les mi s s ives
et l e s dos s i ers admin i s trat i fs

,
e t peu a p eu i l s y j o ignireu t l a cor

respondance commerc ial e des v i l le s par l e squel le s i ls pa s sa ient . Une
fo i s par s emaine , un de c e s courr i er s par ta i t d e Vi enne , ou de t e l
au tre po int , où s e trouva i t la cour impé ri al e , ap rè s avo ir recu l e s
l et tre s de Ven i s e

,
de Rome e tde Milan ; i l s e renda i t d ’ abord à

Augsbourg; de là , passant par l eWu rtemberg, i l arr iva i t aRhe inhau
en ’

, pu i s à Kreuznach , et final ement à Bruxe l le s . Aprè s avo ir r em i s
ses d épêch e s , i l re fa i sa i t la m ême rout e

,
en sen s i nver s e . Ver s

1580fu t organisé un second tracé po s ta l ; l e courr i er qu itta i t Co logne ,
aprè s avo ir reçu les corre spondanc e s d es Pavs —Bas s ep tentr ionaux ,
traversa i t le Hunsruck e t rejo ignai t à Kreuznach son col l ègu e de
Bruxel l e s . Le s pr i nc e s e t dynaste s , par l e s terr i to i re s d e squ el s

pas sa i ent c e s mes sagers offi c i e l s , d é s igna i ent d es locaux où l
’

on pou

va it dépos er des l e ttre s et des paqu et s al eur confier ,
a s s ermenta i en t

des fonc t ionnaire s pou r surve i l ler les dépô t s d e c es p ost/za cuser

pa y a i ent même par fo is d es sub s ide s à c eux qu i fa i sa i en t l e se rvi e
mai s c e lu i—c i n ’ avai t r i en d ’

obligatoire . Le s le ttre s ‘

Ll€ commerc e
n ’

é ta i en t d ’ai l leur s pas b i e n nombreu s e s en c e temp s , où l a p lupar t
des affa ire s de conséquenc e se tra i tai ent de v ive

'vo i x aux grand e s
fo i re s de l ’Empire ,

ap rè s in spec t ion des marchand i s e s . C e n ’ e s t que
d an s les v ingt p remi ère s anné e s d u XVl l e siè—cle , grâc e p ré c i sémen t
à la création du monopo l e des postes ,

en 16 15
, que l

’

o rgani sat ion du

1 . Encore au X V I I ° siècle ces messagers offic iels é ta ient parfois assez
lents . Quand l

‘

é véque d eWorms . d irecœu r d u cercle d u Haut-Rhin , eu t à en
voy er en 1630des d épêches assez pressantes aux vi l les d ’

A lsace ,
i l les fitporter

par un pié ton (la ufi
’

endcr bott ) , qu i d eva it toucher 3batz par heure de
marche de chaque inté ressé . A u l ieu de se hâter, i l s'arrêta successivement
à Haguenau , Colmar. etc essayant d ’

escroquer à chaque M agi strat la
somme totale des fra is, comme s'i l ava it é té envoyé Sp éc ialement vers lu i .
(M ossmann, M a tér ia uæ, Recued

’

A lsa ee
, 1876 , p .

2 . Ce peti t v i l lage qu i fut longtemps un d es cen tres d u réseau posta l de
l
’

Empire , se trouve dans le grand -duché d e Bad e ac tue l, à peu p ic s en face
de S pire , vers Phi l ipsbourg.
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s ervi c e des courri er s , en s é tendant d an s d es d i re ct ion s nouve l l e s , pu t
rendre enfin de vér i tab l e s s ervi c e s aux part i c u l i er s . Dès 1604

,
l e

s ervi c e entre Rhe inhau sen e t Franc for t
, de 16 15 a 16 18

,
c eux d e

Hambourgà Co logne et d
’

Augsbou rgà Nuremb erg,
réun iren t enfin

tou s les pr inc ipaux c entre s comme rc iaux de l
’

Allemagne en un ré s eau
commun . Mai s des in convé ni ent s maj eur s n e tard èrent pas à s e pro
d a i re . La guerre d e T rente An s fou rn i t au gouve rnement impér i a l‘,
e t surtou t aux dé tenteurs du monopol e oc troyé par l u i , les comtes
de T axi s , l

’

occa sion d e s
’

émanc iper de l a tu te l l e , parfoi s gênante ,
des autori té s loca l e s . I l s dé s ignèren t comme maî tres d es pos te s ,
non p lu s d es bou rgeo i s des vi l l e s ou des bou rgs où s

’

arrê ta ient

l eurs courr i ers
,
mai s des é tranger s , vo ire même des agent s catho

liques dans des vi l le s tou te s pro te s tante s . C e s p er sonnage s , fiers de
l
’

exemp tiori de tou s d ro i t s e t impô ts , que l eur ga rant i s sa i t l e p r ivi
l ège impér i a l , s e souc ia i en t for t peu d

’

obé ir au Magi s tra t , e t même
l
’

espionnèrent parfo i s ; l e contrô l e d e s corre spondanc e s é ta i t mal
fai t

,
l e s l e ttre s d i s tr ibuée s tr0p t ard , l e s ec ret ép i s to la ire viol é , en

dép i t des r èglement s les p lu s sévère s , Au s s i les v i l l e s l ibre s
impér i a l e s , pr in c ipaux c entre s du comme rc e d

’ alors
,
ré c lamè rent

e l le s énergiquement contre c e s abu s , lors de l a d i s c u s s ion du tra i té
de pa ix L ’artic l e Vl l d es p ropo s i t ion s d e pa ix , présen
tées aux ambas sad eu rs suédo i s en j u i n 16 47 porta i t qu e dorénavan t
l e s maî tre s de pos te s e ra i ent d es nationaux et non p lu s des é tran

ger s“.

Pendant for t longtemp s S tra sbourg,
malgré son impor tanc e

commerc i al e
,
et à p lu s for te ra i son

,
aucune autre v i l l e d ’

Alsace
,

n ’ eu t de servic e pos ta l régul i èrement organi sé. Le s cou rr i er s impé
r i aux c i rcu la i ent d epu i s longtemp s déj à , qu

’

on se cont enta i t de fai re

1 . D é j à l'empereur M aximi lien I l ava it d é signé l ’é lecteur d e M ayence
comme d irecteur suprême d es postes d e l ’Empi re , ma is en ré al i té , celu i- c i
ne s’é tai t j amais immiscé d ans lesmesures locales , au tremeut qu e pour s‘in
former aupré s de ses collègues princ iers s

’

i ls d ési ra ient que les courriers
s
‘

arrê tassent chez eux , c e qu'aucun d ’ eux n ’avai t re fusé , d ’autant qu ’

i l y
avait franchise de port pour les correspondances officiel les .

2 . Nous ne saurions entrer ic i dans les d é ta ils , qu i fera ien t voir l 'extrême
désord re des services à cette é poque , où l ’on v i t même les comtes de T axis
faire atta quer a ma in armée e t dé pou i l ler de l eurs val ises les counriers orga
h ises pa r d autres É tats d e l

'
Empire , afin de ma inten ir leur I i i O i i 0p01é . O i i

trouvera le très curieux rapp01 t pré senté sur la question au congrès d e

Westpha lie , end é cembre 16 17 . par l
‘

ex-ma i tre d es postes d e F ranc fort,
Birchd en, l

’

homme d e confiance , pu is l'adversa ire des T ax is, dans M eyern,

A c ta .
tome V , p . 444—456 .

3_ Postarum magistri inurbibus sint German i natione , M eyern, A c ta ,

t . IV, p . 57 7 .
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Co lmar ‘
, et san s dou t e au s s i l e s pr i nc ipal e s au tre s v i l l e s impé

r iales de l
’

Alsace , avai en t à c ette époque d es maî tr es de pos te ana
logne s . Pour c e qu i e st de 1 évêché de Strasbourg,

l ’admin i s trateur
c ivi l du d ioc è s e , l e comte H ermann —Ado lphe de Sa lm , qu i ré s ida i t à
Saverne , e t avai t na ture l l ement l e p l u s p re s s ant i ntérê t à savo i r c e

qu i s e pas sa i t , so i t en Lorra ine , so i t dans la p la i n e d
’

Alsace et sur
tou t au d elà du Rhin , enjo igni t , en ju in 1630,

au Magi strat de l a
ré s id enc e de dé s igner un maî tre de pos te . Le nouveau fonc tionnaire
d evai t avoir toujou rs un c er ta in nombre de ch evaux à la d i spos i t ion
des courr i er s e t des voyageu rs ord ina ire s , qu

’

il pourrait fa ire con
du ire j u squ

’ à Sarrebourg, Strasbourg et Haguenau , mai s non pas
p lu s lo i n 3

. I l é ta i t au tor i sé à d emand er d eux flor in s
, payab l e s

d
’ avanc e

, pour l a locat ion de chaque cheval e t , mesure d e p ru
d enc e i nd i spen sab l e ' ne d eva i t pas la i s s er parti r l e s voyageurs
san s l e s faire ac compagner par un po st i l lon qu i ramènera i t le s che
vaux ? De p lu s , i l n e d evai t organ i s e r aucun d épar t , san s l e consen
t ement du gouverneur . Mai s i l n e s emb l e pas , quo i qu

’

on ai t d it
,

qu
’ un pa s s epor t fû t nécéssa ire alor s pour c ircu l er sur l e s grand e s

route s
En 1631 , un entrepreneu r d e tran sport s lorra i n s emb l e —t— il ,

Kopfl ëtuc /r) pour un paquet venant d u W urtemberg, nous ignorons s‘i l
”s’agit

de testons lorrains ou français . Ces‘

d erni ers é taien t évalués en 1637 à 1 fr. 81 .

(Hanauer . I . p . Les courriers partaient d eux fois par sema ine , à ce

moment , le lund i e t le vendred i .
1 . M ossmann, M a té r ia uæ, Revue d

’

A lsa ce , 1885 , p . 477 .

S i le règl emen t savernois prescri t au maî tre de poste d'avoir au moins
qua tr e chevaux à l

’

é curie (chi ffre qu i peu t paraître d é risoire pour une route
aussi su iv ie ) , il ne fau t pas oub l ier que la plupart des gen ti lshommes et des
personnes a isées voy ageaient soit avec leurs propres chevaux , soit avec des
montures qu ’

on loua i t pou r toute la duré e d ’

un voy age .

3. On trouva i t des chevaux d e re la is à ces stations .

4 . En 1638 ,
le mai tre d e poste K rauth

,
de S trasbourg, se fa isait pay er

6 l ivres 10 schellings pour l
'envoi d ‘

un posti l lon à Colmar. E .

S i le caval ie r abîmai t sa monture , i l é tai t tenu d e la remplacer . A insi le mai tre
de poste d e Haguenau s ’é tan t p l aint de ce que le sire de Bietenheim lui eû t

crevé un cheval , le ba il l i d e Ben fe ld ordonna , le 28 février 1625 , d e saisir les
b iens d u genti lhomme jusqu

’à ce qu
‘

i l eû t pavé le ma i tre d e poste .
G .

5 . D ag. F ischer, Orga nisa tion munic ip a le de S a ra
-nc , Revue d

’

A lsa ce ,

1863, p . 293 . D . M artin donne d e bons conse ils a ceux qu i mon teron t ces
chevaux d e poste qu i n ‘ont que faire d ’estre p iquez ou frappez d

‘

un nerf d e
bœu f, ma is su y vent d ’eux—mesmes le postil lon qu i galope d evant, sonnant de
son cor. S eulement i l se faut fourn ir de bons coussine ts pour h

’estre é s
corche, e tc .

{
p .

6 . Le cas c i té par l .oeper p . 281 ) ne se rapporte nullemen t
a un passeport ; i l s ’agit d ’une lettre de créance , donné e par le M agistrat
d

’

Eusisheim à troi s boulangers d e cette v i l le , pour leur fac il iter des achats de
gra ins et T hann , en mars 1636 .
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ob t i n t l e pr ivi l ège de fa ire c i rcu l e r réguherement des voi ture s sur

l a rou te de Par i s à Strasbourg, en pa s sant par Nancy ; mai s les
guerre s de Lorra ine ayant commenc é peu aprè s , le s ervi c e fu t b i e n
tô t i nterrompu , s i tant est qu

’ i l a i t vra iment été mi s en tra i n
Tou s l e s moyen s d e tran spor t dont nou s venon s de pa rl e r n e se

rapporta i en t év id emmen t qu
’aux voyageu rs a i sé s e t aux paquet s

peu encombran t s qu
’ un cou rr i er pouvai t p lac er dan s sa va l i s e . Le s

gen s mo i n s r i ch e s et mo in s p re s sé s n
’ ava ient d ’au tre moyen de loco

mot ion que
'

d e ch emin er mod e s temen t a pied , ce qu i s e fa i sa i t infini
ment p lu s souvent alors que de nos jou r s ’ . ou d e s

’

embarquer , dan s
une de c e s grand e s roulotte s {R ollrr agen

’

}qui s erva i ent pr i n c ipa l e
men t au transport des ma rchand i s e s . Le fond é ta i t encombré d e
bal lo t s , de c ai s s e s ou de tonneaux ; sur le d evan t on m énagea i t un cer
ta in nombre de p l ac e s pour le conduc teu r ,

l e marchand , son commi s ,
par fo i s même sa femme , pu i s des ami s ou des compatr io te s payant s ,
tou s abr i té s sou s la va ste bâch e de to i l e p lu s ou mo in s imp erméab l e .

On n ’al la i t pas vi t e , on tua i t l e t emp s en s e racontant des h i s to i re s “
mai s au s s i l ’on n e paya i t pas b i en ch er , encompara i son des p ri x de
tran spor t pou r un carros s e vér i tabl e ‘. Quand i l n ’y ava i t aucune
vo i ture de rou lage en partanc e , i l fa l la i t b i en emp loyer l e s me s sa

gers spéc iaux pou r por t er l e s paquet s ; i l fal la i t les emp loye r encore

quand l
’

cnd roi t , où l
’

ond evai t expéd i er un obj e t quel conque , é ta i t en
d ehor s des l igne s du trafi c hab i tu e l , et b i en souvent la val eu r de
l a mar chand i s e transportée é ta i t hor s de propor t ion avec l e s hono
ra ire s du me s sager

1 . P i ton , S tra sbourg i llustré , I I , p . 49 . D ès 1607 , i l parait d 'ai l leurs y
avoir en à. S trasbourg un carrosse de S trasbourg qu i allai t à Paris . Le
genti lhomme brandebourgeois dont M . P . H asse l a publ ié le journa l d e
voyage , d é jà ci té par nous , raconte qu

'

il vend i t ses chevaux d ans cette vi lle
pour prend re d ie S tra ssburger K utschcn, ce qu i sembl e b ien ind iquer un
service p lus ou moins régul ier.

2 . Les é tud iants , comme les soldats, ne voyageaient alors qu a pied ; a p lus
forte raisontous lescompagnons de mé tier. Quand le j eune D aniel R ichshotîer,
de S trasbourg, revint en 1632 d u Bré si l , où i l ava i t servi chez les Hol landa is ,
i l envoya son argent , une somme rond elette pou r le temps, par le ttre d e
change à S trasbourg e t fit à. pied tou t le tra j et d

'

Amsterdam a sa v i l le
nata le .

3. On sai t qu ’un poète alsac iende la fin du X V I ° s ièc le , Georges Wickram ,

de Colmar, a intitu lé l ’un de ses recueils d e contes , pou r cette ra i son, D a s
Rol lwagenbuechlein.

4 . D ag. F ischer (E lsa ess . S amstagsbla tt, 1868, p . d it qu ’on paya i t
au KV I e s iècle 12 p fenn ings en é té , 1 sche lling 4 pfenn ings en hiver pour
aller d e S averne à S trasbourg. En 1618 , le docteur Wol fgang M eyer, de
Bâ le , paye 8 fl orins 5 batz au voi turier qu i le mena i t , avec quelques am is ,
d e Bâle à S trasbourg.

5 . En ju in 1637 , le ba i l l i de S a inte- M arie-aux—M ines envoyai t a M . de
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Ce n e fu t qu
’aprè s la fin de l a guerr e de T ren te An s qu

’

on put
songer à r em ettre que lqu e o rdr e dan s l e s commun icat ion s posta l e s
déj à ex i s tant en Al sac e

,
Ou à en c réer d e nouve l le s . Le gouvernemen t

frança i s ne s emb l e avo ir p r i s auc une i n i t i at ive à c e t égard , i l e s t
vra i qu

’ i l ava i t d ’au tre s souc i s p lu s urgent s , et les v i l l e s r e stèrent
tou t d ’ abord ave c l eur s organ i sat ion s p lu s ou mo in s rud imenta ire s ,
s tat ion s de l a po s te de Tax i s , ou mes sager s à l eur so ld e ind iv idu el l e .

En 1659 , nou s vovons l e nommé C laud e Le febvr e ob t en ir l ’au tori
sat ion de fair e par t ir une foi s par s emaine en h iver ,

e t deux fo i s en
é té

, un coch e de Stra sbourg a Par i s e t de Par i s à Stra sbourg’
. En

1 66 1 , l e Magi s tra t d e cett e v i l l e approuve un arrangemen t pr i s par
son maî tre de po s te , Bal tha sar Krauth , toujour s encore en fonc t ions ,
ave c N i co la s S oc in

,
son col l ègu e de Bâl e , pour fac i l i t er l e transpor t

des corre spondanc e s a traver s la Haute -Alsac e “. Mai s l e servi c e d es
courr i e rs e t des voyageur s en gé n éra l devai t ê tre peu sat i s fa i sant ,
pu i squ e l e stettmeistre en fonc t ion s , Ph i l ipp e —J acqu e s \Vormser

,

crut n éc e s sai re de promulguer le 30 j u in 1662 un long règl emen t
y re lati f, l e prem i er impr imé que nou s conna i s s ion s pour c ett e
branche d es s ervi c e s pub lic s . Le s vovageurs , e st

- i l d it dans l e p réam
bu le , s e p la ignen t de ne po i n t trouve r i c i d e monture s , e t d

’

ê tre
ob l igé s par su i te d e s

’y arrê ter trop longtemp s , ou b i en encore d
’

en

rec evo ir de trè s mauvai se s e t d ’

avoir à l e s payer for t ch er . En consé

quenc e , l e Magi s trat pre scr i t u ne sér i e d e mesure s à ob s erver s tr i e
t ement dé sormai s . Le maî tre de pos te ve i l l e ra à c e qu

’ i l y a i t
toujour s des c hevaux prê t s à part ir pour c eux qu i veu l ent voyager
à ch eval , san s ê tre ac compagné s d

’

un po st i l lon 3 . Aucun bourgeo i s
n e pourra offri r ses s ervi c e s à un voyageur é trange r , avan t d

’

avo i r
p r i s langu e a c e suj e t avec l e ma i tre de po s t e , e t moi n s encore
un post i l lon é tranger . D é fen se abso l u e d e dépas s e r les pr i x fixé s

par l a taxe offi c i e l l e . Le s bourgeo i s pou rront c ependan t prê ter l eur s
ch evaux aux é tud i an ts e t a d

’ au tre s hab i tan t s d e l a v i l l e , dé s i reux
d e fa i re une p romenad e à l a campagne , mai s i l l eu r e s t i nte rd i t d e
l e s fa i re ac compagne r par un po s ti l lon ou pa r un va l e t . S i un vova
geur p ré fè re ch em in e r en vo i ture

,
i l s ’ ad re s s e… aux en trepr en eur s

M an icamp . gouverneur d e Colma r . un pan ier avec des poulets . Les bê tes
el les-mêmes lu i coû tè rent 2 fl orins 48 kreu tze r, le port du pan ier florin

36 l< rc u tzcr . {D oc uments concerna nt S a into- M a r ie-a uœ-M ines , p .

l . Pi ton, I I , p . 40.

2 . X I I I , 7 janv ier 1661 .

3 . l .oeper. Z ur Geschichte des Ver te /u s . p . 231 . I l s
’agit ic i probab lemen t

d e gens connus e t qu i comptaient revenir à S trasbou rg. qu i peut—etre même
y ava ien t leur dom ic ile légal .
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on compta i t 3 flor in s par r e la i s , p lu s 10 kreutz er de pourbo ire‘,
soi t en monnai e ac tue l l e 48 fr . 70 pour l a route de Rheinhau sen à
Stra sbourg,

32 fr . 53 pour l e t raj e t de Strasbourg à Co lmar
,

49 fr . 70 pour c e lu i d e Stra sbourg à B ri sach , etc . I l exi s ta i t de
p l u s des communi cat ion s régul i ère s par bateaux spé c i aux , sur le

Rhin e t sur l ’ I ll , qu i sont compr i s e s au même tari fÎ .

A la longu e c ep endan t , l e gouve rnement fran ça i s trouva c ette mul
t iplic ité de s ervi c e s de t ran spor t s locaux au s s i gênante que d iffic i l e
à s urve i l l er , e t i l i ntrodu i s i t en Al sac e l e monopol e pos ta l qu i exis
ta i t déj à dan s l e re s te du royaume . P eu de s emain e s aprè s l a cap i
tula tion de Stra sbourg,

l e 2 1 novembre 1681 , i l étai t fa i t dé fen se ,
d

’

o rdre de M . de Louvo i s , grand mai s tre des courr i e rs e t sur i n
t end an t général des pos te s d e Franc e d

’

exp éd ier n
’ impor te que l le

corre spondanc e au tremen t que par l e s pos te s royales(ord ina r i—p ost) .
Tou t bourgeo i s ou negoc 1ant qu i emp lo i e ra i t à cet u sage un mes

sager ,

-conducteur de coch e . po st i l lon ou roul i er que lconque ,
pa i e ra t ro i s c ent s l ivre s d

’ amende pa r contravent ion , un t i e rs é ta n t
at tribu é au d énonc i a teu r , le s econd à l

’ hôp i tal , le t ro i s i ème aux
emplovés

‘

de la pos te , Sa M a jes té vou lan t que tou s c eux qu i
s e ron t p ri s ave c les l e ttre s e t qu i n

’ au ront pas de quoy paye r
lad i te amende , s eront condamné s au fouet e t l a fl eur de ly s" Sur

toute s l e s grand e s l igne s nous voyon s é tab l i r a lors des r e la i s des

po st e s rovales d e Franc e dan s d es loca l i té s même in s ignifi ante s‘,
e tLouv0 is recommand er aux autor i té s loca l e s t e l onte l candida tpour

qu
’ e l le s lu i con fè rent le p ri vi l ège de t en i r l a po s te aux ch evaux" . En

d ehors de c es l igne s p r i nc ipa l e s , le s s eu l e s que le gouvernement
eû t inté rê t a se ré s erver , l

’

ordonnanc e du 2 1 nov embre 168 1 p ro

1 . Z ei tsehr{ft f u r Geschichte d es Ober rheins , tome X I I , p . 138 . I l

semb lerai t qu ’en 1673, date d e ce tarif, ou cou ra it d é j à moins la poste a
cheval qu‘on n’

utilisai t les carrosses de louage . Vers la fin d u siècle
, on ne

voy agea it plus guère autrement qu
'en voiture .

2 . O n d escendai t d e S chlestad t à Grafienstadcn sur l
'… pour 3 fl orins ;

nous parle rons tantô t , en d é ta i l , d e la navigation su r le R hin .

3 . Lœper, Ve: 233.

4 . I l d eva i t y avoir 3 entrepreneu rs de transports ou ma itres de poste
S trasbou rg. d eux dans les gros bourgs , un dans les vil lages (sur l e parcours
des postes b ien entendu ) . D

‘

ord inaire c ’é tai t l ‘aube rgiste de la local ité qu i
é ta it chargé d

‘entreten ir les chevaux d e rela is de Cou reelle
,

le d irecteu r géné ra l des postes, représen tan t de Louvois, se fa isa i t paye r
2 rixdales par cheval , e t par trimestre . (O rd onnance d u 12 janvier
Loeper, op . c i t . , p . 240.

5 . C
’est a insi que le M agistrat de S averne donne le privil ège de la poste

aux chevaux pou r 9 ans a un nommé J ean W ii rmel , sur la recommanda
tion d e Louvois , contre un canon annue l d e cent onze l ivres . (Dag. F ischer,
Revue d

‘

A lsa ce, 1865 , p .
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du isit une p er turbat ion b eaucoup moi n s cons idérabl e dan s l e s tran s

por t s des corre spondanc e s et des paquet s qu
’

on n ’ aura i t dû le

cro ire
, par l a bonne ra i son qu

’ e l l e fut su ivi e que lque s jou rs p lu s
tard d ’une ordonnanc e exp l i c at iv e qu i en re streignai t singuliè

r ement l a por tée . I l é ta i t dit dan s c e s econd document que tou s les
envo i s s e fai san t en d es loca l i té s et pour d es local i té s où ne pas
sa ient po int les post e s royal e s pourra i ent s e fa ire à l

’ aveni r au s s i

par n
’ importe que l moven et par l

’ entrem i s e d e tou te p e r son n e ;
que l e s é tud i an t s pourra i ent por t er sur eux des l et tre s de recom

mandat ion ; que les conduc teur s d e coche s e t d i l igenc e s (landgu t
scher ) é ta i ent autor i sé s à tran spor ter les l e ttre s de charge et les

conna i s s ement s de l eurs marchand i s e s , pourvu qu
’ i l s n e fus s e n t

pas cacheté s ; que les mes sager s de Tub ingue e t d e Nuremb erg
pourrai ent appor ter ,

comme par le pa s sé , les somme s d
’ argen t , l e s

d i sser tat ion s
,
e tc . ,

d e st i né e s aux é tud i ant s de Strasbourg‘.
A par t ir de la cap i tu lat ion de Strasbourg, la c ircu lat ion po s tal e

prend une exten s ion rap id e , sur tou t dan s la d i rec tion d
’

outre
Vosge s . Le gouvernement fran ça i s a d é sormai s trop d

’

afia ires a tra i
ter

,
t rop d

’

ordre s à fa ire parvenir en Al sac e , pour se con tent er d ’

un

courr i e r hebdomada ire . Dès 1682 ,
le T a ble a u d es courr iers ord ina ires

p a r tant d e Str a sbourg porte tro i s départ s par semaine pou r Pa r i s ,
e t t ro i s arr ivé e s de l a cap i ta l e . Deux fo i s par sema in e un courr i er

parta i t pour Sp ire , Franc for t et l a Ba s s e—Allemagne ; une fo i s par
s emaine pour Ulm ,

Augsbourg et l a Haute —Allemagne ; une fo i s
par s emai ne pour l a Su i s se or i en tale et l

’

I talie ; d e ux foi s pou r Col
mar et la Haute -Alsac e

,
Bâle , Genève , Lyon e t l a Provenc e ; deux

foi s par s emain e enfin pour Haguenau e t l e s p r i nc ipal e s loca l ité s
de l a Bas se—A1sace’ . C ’

é ta i t un progrè s énorme pour l e s communi
cat ions commerc ial e s au d ehor s

,
car encore en 1680

,
i l n arr1va it

qu
’ un courr i er par s ema ine de Par i s". L

’

affranchissement n ’é ta i t pas

1 . O rdonnance d u 26 novembre 1681 . Loeper, Op . c i t . , p . 235 .

2 . Ce Ta blea u est reprodui t par M . Loeper , p . 236—237 . La plupart des

courriers partaient am idy pré c isément ceux d e Paris seuls qu i ttaient
S trasbourgâ m inu it ; i ls y arriva ient dans la matiné e . Le bureau des
postes avait é té transfé ré a ce moment chez la veuvfe Zeissollf dans la
S chlossergass A côté d es postes royales , i l y avai t encore les entreprises
de transport parti culières . En 1697 , nous trouvons à S trasbourg un André
R evel , d irecteur d es carrosses de S trasbourgà Besançon (A rmor ia l (l

’

A l

sa ee , p .

3. T ous les j eudis (XX I , 13 octobre On fu t même obligé de d éplacer
le culte en langue française , d u j eud i au mercredi , pour que les négo

c ianls pussent d époui ll er et expéd ier leur courrier. R euss , L’

É glise
frança ise d e S tra sbourg, p . 76 .

R . Reuss , Alsa ce .
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de r igueur pour l e s pos t e s frança i s e s , s emb l e- t- i l ; du mo in s c e
n ’ e s t que pour l e s l e ttre s d e s tin ée s à l

’

Allemagne que l e pub l i c e s t
aver t i qu

’ i l e s t ob l igato ire e t qu
’ e l l e s re steront s i l e port n

’

en

e s t payé d
’avanc e‘. Quant au montant d e la taxe d ’

afi
’

ranchisse

ment , nou s n
’avon s poin t trouvé dan s nos sourc e s de r ense igne

ment s remontant au XVI I e s i è c l e .

5 3. P ÉAGE S

La l iber té du commerc e i l e ta i t pas en honn eur au moyen âge ,
n i

m ême au XVI I e si è c l e . Le s théor i e s de l a l ibre concurr enc e n ’y
ava i en t po in t cour s e t l e pr in c ip e d

’

économi e po l i t iqu e l e p lu s
approuvé du souvera in pu i s sant comme du p lu s p et i t É tat de l

’

Em

p ire , c
’

é ta i t de fa ire payer l e p l u s pos s ib l e aux marchand i s e s qu i
traver sa i ent leur t err i to ire . On ne s e p réoc cupa i t guère de re ster
dan s de j u ste s l im i te s et parfo i s i l arr ivai t à des gouvernements
malad roi t s de fa ire trépa s s er l a pou l e aux œu fs d ’

or , L
’

Alsace ,
avec

s e s produ i t s na ture l s encombrant s , qu
’ e l l e expor ta i t par t erre et par

eau
, prê ta i t fatal emen t à l

’

é tab l i s s ement de l igne s douan i ère s mu l
t ip l e s , e t les nombreux dyna ste s qu i é ta i en t é tab l i s sur son sol ou

d em eura i en t sur ses fronti ère s n e s e fi ren t pas fau te d
’

en cré er un

peu par tou t . C e fut sur tou t l e longdes r i ve s du grand fl euve , fac i l e s
à surve i l ler

,
e t su r l a l igne des Vosge s , que c e s péage s furen t é tab l i s .

Les arch iduc s au tr i ch i en s
,
l ’évêqu e , l e comte palati n du Rh in , l a

v i l l e de Stra sbourg, l e comte de Hanau -Li ch tenberg,
e tc .

,
tou s c eux

,

en un mot , qu i se trouva i ent sur l a grand e route du commerc e ,
m

’

ouvra i en t l e pas sage qu
’ aux produc teurs ou aux i nterméd i a ire s

commerc i aux l eu r payan t tr ibu t , e t i l s fai sa i en t a in s i des béné
fice s trè s appré c i ab l e s , à cond i t ion que l a c ircu lat ion desmarchan
d i s e s ou d u moi n s l’acqu it d es dro i t s n e fu s s ent pas paraly sé s par
l e s évén ement s po l i t ique s ou mi l i ta ire s

1 . Loepe r,
2 . Nous avons é tud ié aux A rchives d e la H aute—A lsace les comptes spe

cieux d ’

un de cés pé ages , celu i d ‘

O ttmarshe im , sur les terres d ’

A u triche , pour

nous rend re compte d e la c irculation sur une rou te d ‘

importance seconda ire .
Le journal d u pé ager T hierry Cast marque le nombre des chariots qu i pas
sa ient chaque jou r. Dans l ‘anné e 1622 , au moment où M ansfeld avait d é j à
envahi l ‘A lsace , i l passa i t par jour, en j anvier. de 6 à 35 voitures de mar

chand ises, montant ou d escendant le pays. C . Le total des
rece ttes de cette anné e est d e 8 16 fl orins . En 1626 , i l é tai t de 987 florins .

C . En temps de guerre , on passa it en fraude des quanti té s d e
bé ta il , etc . D ans un de ses rapports , le penger, à d é faut de recettes , inscrit
les noms de ceux qui ont traud é ainsi le fisc et dont i l n

’

osai t saisir la mar

chand ise . C .
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s e crée r d es -re s source s
,
frappa i ent de t axe s exorb i t an t e s les

' envo i s

qu i pas sa i ent par l e s v i l l e s dont i l s é ta i ent l e s ma i tre s ‘, ou b i en
en core , se souc i ant fort peu des règl ements admin i s trat i fs des con s
t rées occup ées , i l s app elai en t d es marc hand s du d ehor s , en l eur p er
mettan t d ’ in trodu ire eu franch i s e l eur s ca i s s e s ou l e u rs bal lot s e t d e
fa ire de l a sor te une concurren c e ru ineu s e à l ’ i ndu s tr i e loc a le 2 .

Le s p l a in te s s
’

élevèrent de toute s par t s e t l e gouvernement fran
ca i s compr i t qu

’ i l é ta i t d e son i ntérê t de r eméd i er à un é ta t d e
chos e s dont s e s troupe s s era i en t l e s p rem i ère s à sou ffr ir ,

s i l ’ap
provisionnement du pays venai t à s

’arrê ter . En É ti enne
d

’

Haligre ,
l e fu tur chancel i er de Franc e , fut chargé , comme commi s

sa ire d u roi , de fa i re une enquê te sur l a que st ion e t de dre s s er un
é tat i nd i c ati f de tou s l e s d ro i t s de douane anc i ennemen t p erçu s aux
d ifférent s p éage s d

’

Alsace . Sur l e vu des ren s eignement s r ecu ei l l i s

par lu i , et aprè s é tud e du proc è s—verbal de son enquê te , une ordon
nance de Lou i s X I I I interd i t aux offic i ers commandant en Al sac e de

p erc evo ir aux p éage s dé Sarrebourg,
Phal sbourg,

Save rne
,
S chles

tad t , Guemar , Saint e -Mar i e — aux-Mine s , I llhau sern e t Co lmar
d

’ autre s dro i t s que ceux é tab l i s d
’

ancienne date ’ .
Quand l ’oc cupat ion de l

’

Alsac e fut d evenue réguhere , qu I l n ’y
eut p lu s que des troupe s fran ça i s e s sur l e terr i to ire d e l a provin c e ,
les incursions lorra ine s ne furent qu

’ un mal pas sager ,
la p e rc ep

t ion des péages r epr i t sa march e régul i ère e t l e c a lme re lat i f qu i
régnai t sur l a r ive gauch e du Rhin rend i t au commerc e une par t i e
de son importanc e . Aus s i p eut- on cons tater par l e s r egi s tre s des
rec eveur s de c e s s tat ion s

"

douani èr e s l e s quanti té s no tab l e s , non
s eu l emen t de produ i t s nature l s du sol

,
mai s au s s i d ’

obj e t s manu
fac turé s qu i entra i en t en Al sac e ou qui en sorta i ent‘.

Une réorgan i sat ion p lu s général e du s ervic e eu t l i e u en 1654 e t

en 1655 . par l e tablissement d
’

un nouveau tar i f généra l ; en m ême
temp s l e s i ntendant s ve i l la i en t à fermer l e s fronti ère s d u cô té de l a
Lorra in e

,
afi n de sauvegarde r les i ntérê t s du fi sc . C ’ e st a in s i que

1 . En 1638 , M . de M ontausier, gouverneur d e Colmar, exigeai t douze
thalers de chaque chariot, six thalers d e chaque charrette passant par la vi l le ,
et avait arrê té d e la sorte tou t l e trafic entre Bâ le et S trasbourg. (M ossmann

M a tér ia uæ , Revue d
’

A lsa ce, 1881 , p .

2 . I d . , Revue d
’

A lsa ce , 1877 , p . 456 .

3. A rchives mun ic ipales de S trasbourg, A .A . 1884 .

4 . Nous avons feu il l e té à ce point d e vue les comptes des péages d
’

O tt

marshe im d e 1642 a 1658 . (A . H . A . C . 268 Outre les v ins , céréales .
bé ta il , v ic tua illes d iverses. i l y a d es masses d e t issus e t de ve rreries ; des
m é taux bruts et façonné s, des armes , d es épices des d rogues, des l ivres , d es
chapelets etc .
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nou s voyons M . d e Bau s san no t ifier au se igneur . de R ibeaup ierre

son i ntent ion d é tab l ir i nc e s sammen t un péage au val d
’

O rbey , su r

la fronti èr e du duché , afi n d
’ empê ch er que toute s l e s marchand i s e s

y pas sen t en fraud e et que les péage s d e Sa in te-Mar i e—aux-Mine s e t
de Villé ne so i en t ru iné s de la sorte . I l ajouté trè s a imab l ement que
si M . de R ibeaup ierre ne veu t pas de c e bureau de douane sur son

terr i to ire , à O rbey , l e roi le fera ré tab l i r à Plainfaing,
su r t erre de

Lorra ine
,
où i l é ta i t au tre fo i s . I l m ’ e st i nd ifférent que Sa Maj e sté

reçoive s e s droicts en Alsac e ou en Lorra in e ‘.

Sep t année s p lu s tard ,
l ’ i ntroduc t ion de la fe rme général e en

Al sac e p ermit enfin d
’

é tab l ir d ’ une fa çon p l u s un i forme le s d ro i t s
de douaneperçu s au nom du gouve rn ement d

’

un bou t à l ’au tre de l a

provinc e . C ’ e s t par une ordonnance du août 1662 que Lou i s X IV
enjo igni t de procéd er à la pub l i cat ion et adj ud i cat ion de la ferme

général e de s e s d ro i t s souvera in s en Al sac e
,
entre l e squel s s e

trouvent c eux qu i s e l èvent sur l e s péage s e t pas sage s de toute s
marchand i s e s par eau et par t erre Le s ieur F ileau ayant été le
d ern i er enchér i s s eur

,
c ’ e st ave c lu i que fut pas sé l e ba i l du 28 no

vembre 1662 ,
confi rmé par l e roi

,
en son con se i l

,
l e 16 dé c embre

su ivant . Le bai l é ta i t conc lu pour d ix an s e t d evai t cour i r du 1 e" oc
tobre 1662 au 1 er oc tobre 167 1 . L

’

adj ud icata ire s
’

engageait a ob ser

ver le tar i f révi sé en 1654 et 1655 , et a le fa ire ré impr ime r en pla

card , pour l
’

afficher partou t où c e l a s era i t néc e s sa i re . Le s marchan
d i s e s s e p è seront dorénavan t tou te s au po id s du Roy e t non

p lu s d
’aprè s l e s anc i enne s me sure s loca le s , et s eu l ement dan s l e s

bureaux de l a ferme , pour obvi er aux fraud e s e t aux abu s qu i se
sont commi s Toute s l e s marchand i s e s qu i ne s e trouve ra i ent pas
con s ignée s dan s l e s l e ttre s d e voi ture s eront confisqu ées au profi t de
F ileau . D é fen se expre s s e é ta i t fai t e de c hercher à passer par vo i e s
obl ique s e t dé tou rnée s , à d e s s in de fraud er l e sd i t s péage s . Tou s
l e s fonct ionnaire s subalterne s e t supér i eurs , bai l l i s , bourgmestre s
e t prévôts , sont tenu s de prê ter ma in - forte aud i t F ileau , quand i l s
en seront requ is , à p e in e de répondre des évènemens’

Le tar i f l u i -même 3 e st par ticu l i èrement intére s san t en c e qu
’ i l

nou s p ermet d
’embras s er d ’

un- coup d
'œ i l l e mouvement commerc ia l

de l
’

Alsace à c e tt e époqu e , e t d e con stater qu
’

i l témo igne d
’

une

1 . Lettre du 25 février E .

2 . O rdonnances d ’

A lsace , 1 , p . 22 .

3. Ta r if d es péages et p a ssages pa r ea u et pa r ter re p a r toute l
’

A lsa ce ,

f a it a Br isa ch le 12 j anvier 1663 . 8 . lienni date , 16 pages i h - folio . Le tarif
a é té également ré imprimé dans les O rdonna nces d

’

A lsa ce , loc . c i t.
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a i sanc e c er ta ine dan s l e s cou ch e s supé r i eure s au mo i n s de l a soe1eté
d

’ alor s , car , à cô té des ar t ic l e s d e prem ière né c es s i té , i l n
’y a guère

d
’art i c l e de luxe qu i ne figure égalemen t d an s c ette longue
nomenc lature . Ce l le— c i s ’

ouvre par l e s métauxpréc ieux ,
or et argent

fin trava illé (payant 8 flor i n s l e qu intal ) , l e s p er l e s e t p i erre s pré
c ieu ses (8 flor ins le qu in ta l ) l

’

or e t l ’argent faux et l e l a i ton doré

(1 flor i n l e qu intal ) . Le s t i s su s d e l uxe (so i e , ve lour s , mo ir e ) sont
taxé s à 8 flor i n s l e qu intal , les d rap s d

’

Angleterre , de Hol land e e t
d

’

Espagne à 40kreutz er ,
les drap s p luscommun s à 24 kreutz er , l e s

d rap s tou t à fai t gro s s i er s à 6 kreutz er s eu l ement‘. La d ente l l e e t la
to i l e de Ho l land e payai en t 1 flor in par qu inta l , c e l l e s de Sa in t -Gal l
et de Souabe 28 kreu tz er s eu l ement . La p e l l et er i e du s ep ten tr ion
e t l e s z ibe l i n e s d e Pou logne é ta i en t tar ifiées 8 flori n s , l e s lou tre s
e t l e s b i evre s (castorsl 3 flor in s

,
l e s renard s 1 flor i n 20 kreutz er

,

l e s p eaux de mouton et de chèvre 40 kreutz er l e qu inta l . L
’ac i er

,

le fer-b lanc
,
l e s c lou s

,

‘ l e s menu s ar ti c l e s de s err ureri e payai ent
1 4 kreutz er

,
l e fer e t l e p lomb 6 kreutz er . Les armes d e guerre

(mou squ et s , ép i eux , cor s el e t s , c h emi s e s de mai l l e ) - é ta i en t taxé e s à
1 4 kreutz er . On d emanda i t la même somme pou r le quinta l de l i vre s ,
d

’

almanachs
,
de carac tère s d ’ impr imer i e e t pour l a bal l e de pap i er

ord ina i re ; l e pap i er fin paya i t 20 kreu tz er par ballot . La tonne de
harengs et de moru e s , l e qu inta l d

’

ép i c e s (su cre , cannel l e , mu scade ,
girofl e ,gingembre , po ivre , sa fran ) entra i ent pour 24 kreutz er l e quin
tal . Les figu e s , les c i tron s , l e s amand e s ,

” l e r iz , l e s marron s , l a
régl i s s e , les ra i s i n s d e Cor i nth e n e payai ent que 6 kreutz er . Le s
miro ir s et les l unette s é taient cotés 14 kreutz er ,

les p ip é S 6 k I
‘

eutzer
,

a ins i que le fromage , le beurre , l e lard et l
’hu i l e d ’

olives .C
’

é ta it le même
d ro it de 6 kreutz er qu i é ta i t app l iqu é aux cou leu rs , à la po ix , à la c hou
c rout e

,
aux saumons e t autre s po i s son s gros s i e r s L ’ eau - de- v i e ,

l e s muscat s
,
l e s v i n s de l a Valteline e t au tre s v in s exqu i s é tran

ger s paya i en t 12 kreutz er l a me sure de vin ord i na ire , e t le v ina igre
6 kreutz e r , l a b i ère 4 kreutz er . Le fromen t e t le se igl e é ta i en t
tar i fé s 4 kreutz er ,

l ’orge et l
’avo in e 2 kreutz er l e qu1ntal . Un grand

char io t de s e l paya i t 4 flo ri n s , une charre tt e 2 flo r i n s , un tonneau
d e sel 2 4 kreu tz e r de d ro i t s ; l e char iot d

’

écorces é ta i t ta r i fé
2 4 kreutz er

,
c elu i de p lanche s 16 kreu tz e r ,

c e lu i d ’

éehalas de vigne s
12 kreutz er ,

un cha r io t d e tu i l e s ou de b r ique s égal ement 12 kreut

1 . O n le voit , même pour les é toffe s les plusgrosmeres _
i l fa l lai t aussi avoir

recours alors à l 'importation é trangè re , tant l
’

industrie d u pay s é tai t fa ibl e
encore .
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pr i t en m ême t emp s une me sure d e l a p lu s haute importanc e pour
l e commerc e d e l a provinc e . Un arr ê té du Con se i l d

’

É tat
, daté de

Ver sa i l l e s
,
l e 3 oc tobre 1680, suppr ima tou s les péage s dans l e p la t

pays d
’

Alsac e
,
tant c eux royaux qu e par ti cu l i er s , en n e cons ervant

que c eux sur l a fronti ère d e Stra sbourg,
de Sui s s e

, de Lorra in e e t
du Palat inat , p ar l e s dro i ts dû s à Sa Maj e s té à l ’ en tré e et à la
sor t i e de l a prov inc e I l é ta i t fa i t d éfen s e expr e s se aux fermi er s
d es domain e s d ’

Alsace d
’

en l ever d ’ au tre s et dé fen se expre s s e aux
s e igneur s t err i tor i aux d

’

en fa ire l ever aucun
,
à p e in e de c inq c ent s

l ivre s d ’amend e pour c haqu e contravent ion
‘

. C ’

é ta i t un e me sure
d

’

affranchissement pou r l e commerc e général ; c
’

é ta i t au s s i une
me sur e de guerr e fi sc a l e contre l a vi l l e de Strasbourg,

au tour de
l aque ll e on é tab l i s sa i t une l igne de douane s qu i al la i t no tab l ement
entraver son ac t ivi té commerc ia le , sans pouvo ir nu ire au commerc e
frança i s . En eH

‘

et , l e s i n s truc t ion s d e M . de La Grange p ermetta i en t
d

’

affranchir de c e s dro i t s nouveaux , au moyen d
’

acqu its
—à— caut ion

,

tou te s l e s marchand i s e s qu i ne fa i sai en t que tran s i t er par l a v i l l e
l ibre*.
Le Magi s tra t d e Stra sbourgfut fort embarras sé de c e tt e s i tuat ion ;
i l e s saya de démontrer l ’ inutil ité e t l ’ inj u st i c e d ’un e par e i l l e façon
d

’agi r ; mai s on p en se b i en que s e s argument s n e firen t pas grand e
impre s s ion sur Louvo i s e t sur sonmaî tre , qu i n

’

ignoraient nu l lement
l e s con s équenc e s de l eurs ordre s ; p eu t—ê tre même l e premi er

prenai t - il un c erta in p la i s i r à vo ir l a c i té ré ca l c i trant e
,
s i fi ère au

trefois d e s e s bureaux de p éage , concéd é s par l
’ empereur S igi smond ,

dès 1425 ,
e t confirmé s par Ferd i nand I l en 162 1 3 , comme p r i s e dan s

l e propre fi l e t de son ré s eau douan i er , et d evenue cap t ive de s e s

propr e s pr iv i l ège s , r etourné s contre el l e .

C ette s i tuat ion ne se pro longea pas ,
on l e sa i t ; aprè s la cap itu

l at ion , nu l l e ra i son pol i t ique n e m i l i t a i t p lu s en faveur d
’

un i n terd i t
j e té sur Strasbourg,

e t b eaucoup au contra i re par la i ent en faveur
d

’un e sat i s fac t ion à donn er aux vœux du commerc e et du gouver

1 . Ordonnances d
’

A lsa ce, t . I , p . 95 . L
’arrê té a é té aussi ré imprimé dans

le Recuei l d es ti tres concerna nt les d roi ts et p r ivi lèges d e la vi lle d e S tra s

bourg,
rela tivement i l son commerce

, S trasbourg, Levrault, 1783, in
2 . A rchives munic ipales , A .A . 2163.

3 . La p lupart de ces anc iens ti tres au torisant S trasbourg à é tab l ir d es
péages sur te rre et sur eau (Rhin , I ll , K inz ig, Bruche ) sont conservés aux
A rchives d e la v i l le , A .A . 2497 . Le péage d u Rhin é tait d ’ai l leurs le seul
vraiment lucratif ; celu i de G rañenstaden p . ex. n

'

é tablissai t que des taxes
m in imes , 2 d eniers par homme , 4 d eniers par cheval e t par chariot d e mar

chand ises ou par carrosse . (Ta r if d u d roi t :le à Gra cens ta d en,

S trasbourg,
1686 , 4 pages in
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nement de la nouve l le vi l l e l ibre royal e . On é couta donc l e s doléanc e s

que l e s Con se i l s firen t p arven ir à Versai l l e s , par l
’

intermé

d iaire des frère s Bennelle ,
l eurs agent s commerc iaux à l a cour ‘.

Ceux-c i
, dan s un p remi er mémo ire du 18 avr i l 1682 é tab l irent

comb i en le s bureaux é tab l i s sur l e s fronti ère s d ’

Alsace eta i en t nu i
s ib l e s au commer c e de l eu rs mandata ir‘e s ; pu i s , d an s un e l e ttre

pre s sante , l e Magi s tr at s
’

ad ressa d irec t emen t à Louvoi s
,
l e 1"r ma i

su ivant
,
e t l ’un des frère s s e rend i t à Ver sa i l l e s pour y prendre

l ’a ir du bureau , e t s e lon ce la , par l er à M . Co lbert ou l u i adre s s er
un nouveau pour renverser l e s mach inat ion s des fer
miers 2 La répon se ne se fi t pas attend re ; dès l e 13 j u in 1682 ,

u n
nouve l éd i t du Cons e i l d ’

É tat
,
rendu su r l e rappor t d e Co lber t ,

contrô l eur général des financ e s
, p ermettai t que toute s les marchan

d i s e s pas sant par l e s bureaux de l a Ba s s e -Alsac e , à d e st i nat ion de
Strasbourg, pr i s s ent des acqu i t s -à- caut ion , pour ê tr e d éc hargé e s ,
lor squ

’ el l e s entreront dan s icelle , par l e s commi s des bureaux é tab l i s
aux envi rons de l a vi l l e . A l ’ égard d es marchand i s e s sor tant de l a
vi l l e

, pour pas s er en Haute et en Bas s e -Alsac e , l e s d ro i t s pou rront
en être modéré s par l e s fermier s , d e gré à gré , ave c les marc hand s
et les voi tur i er s de Strasbourg3 C ’

é ta i t un notab l e al l ègement à
l a s i tuat ion antér i eure ; e ll e fut amé l ioré e d avan tage encore par un
nouve l éd i t dé l ibéré en C onse i l d ’ É tat

,
l e 20 févri e r 1683, qu i i nter

préta it et amplifiait l e précéd ent . Au l i eu d es bureaux é tab l i s a ux
a lentour s de la vi l l e , i l n e d evai t p l u s y avo ir dorénavant qu

’un seu l
bureau

,
fonct ionnant dan s Stra sbourg m ême , pour y ê tre payé s

l e s d roi t s sur toute s le s marc hand i s e s sor tant ou d e s ti né e s à la con
sommation dan s la Haut e e t la Ba s s e- Alsac e . Toute s l e s d enré e s qu i

pas s eront par l e s bureaux d
’

Alsace
,
à d e st i na t ion de l a vi l l e

,
s e ront

exemp te s en conséquenc e d e tout d ro i t , en p renant des acqu it s -à
caut ion au bureau d ’ entrée , l e sque l s acqui t s seront dé chargé s au
bureau de Strasbourg,

aprè s qu e l e s emp loyé s auront vér ifié e t
contrô lé l e nombre des tonne s

,
bal lot s , etc .

,
a in s i que l eur po id s .

Les marchand i s e s sortant d e l a v i l l e , pou r ê tre exporté e s hors
d

’

Alsace
,
s eront égal ement exemp té e s d e tou t d roi t , mai s les bal lot s

pourront ê tre soum i s à la v i s i te , s i l e s cont rô l eurs la j ugent néces
s aire 4

1 . M . Brucker dans son I nventa i re les appel le Brunette ; j e ne pu is l ire
autre chose que Bennelle sur les pièces origi nales, A .A 3494 .

2 . Lettre au M ag istrat d u 6 mai 1682 . (A . A .

3. Recuei l d es t i tres , etc . , n
° 11 .

4 , Ordonnances d
’

A lsa ce, I , p . 124 .
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C ’ e st en exécut ion de c e t éd i t que l m tendant La Grange rend i t
l ’ordonnanc e du 30j u in 1683,

é tab l i s sant l e bu reau d es domaine s
p roch e la Douane de Strasbourg, p our l a p l u s grand e commod i té
du pub l i c , e t dé c larant que j u squ

’ à ce que l a que st ion du commerc e
fût ent i èr emen t réglé e l e s quanti té s d e c éréal e s mo i nd re s que s ix
boi s s eaux

,
l e v in

,
l e vi na igre , la b i è re en quanti té s au—d e s sou s d

’une
m esure , l

’ eau —de - vi e au - de s sou s de s ix p ot s , n
’aura i ent au cun d ro i t

à payer , pas p lu s qu e l e s l égumes , l e s fru i t s non sé ché s e t la v iand e
de boucher i e ‘. Mesure éminemment favorab l e aux p e t i t s con som
mateurs .et b i en fa i te pour rend re l e gouvernement p opula ire dan s
l e s couche s i n fér i eure s d e l a c i té nouve l lement conqu i s e . Mai s l e Ma
gistrat s e p la igni t à l a cour de c e que l

’arrê té d u 20 févr i er ava i t
notab l emen t d im inué l ’ impor tanc e du commerce entre l a vi l l e e t la

provinc e , vu que tou te s l e s marchand i s e s e t d enré e s du c rû d
’

Al

sace
, por tée s à l a vi l l e , venant à sor tir , soi t qu

’

on le s y ach è te , so i t
qu

’ e l l e s soi e nt re ti ré e s pour l
’u sage e t l a consommation d es hab i

tan ts du pays , sont a s suj et t ie s à pay er des p éage s , c e qui fa i t que
l e s populat ions rural e s c e s s ent d e fréquente r l a v i l l e e t d

’

y por te r
l eur s marchand i s e s Nature l l ement

, pu i squ
’ e l l e s ne vi ennent p l u s

vend re , el l e s n e p euven t ach eter d avantage e t les art i san s de Stras
bourgp âti s s en t d e l

’ ab s enc e de c e tte c l i entèl e ru rale L e C ons e i l
d

’

É tat
,
sa i s i de c e s do léanc e s

,
n ’ en méconnu t pas l e b i en fond é , et ,

su r l e rappor t du contrô l eur géné ra l Le Pel le t i er ,
dé chargea d e

tou t d ro i t de douane
,
l e s v i n s

,
eaux- d e -vi e , b lé s e t l égumes , l e tabac ,

l e chanvre e t l e l in
,
l e bo i s

,
l a p ai l l e e t lefo in , qu i sor ti ra i ent de

Strasbou rgpour ê tre consommé s en Alsac e 2

La G range pub l i a c e t éd i t par ordonnanc e du 20 d éc embre 1684 ;
n éanmo in s la lut te sou rd e en tre l e s marchand s de la v i l l e l ibre
royal e e t l e s commi s de l a ferme d ’

Alsace n e c e s sa pas et le Corps
des marchand s s

’

adressa b i en souvent , soi t à Strasbou rg, so i t à
Ver sai l l e s

,
au gouvernement et à s e s repré s entant s , afin d

’

ob t en ir
son intervention dan s l e s ch i can e s fi s ca l e s , p lu s ou mo in s fond ée s

qu
’ i l a c cu sa i t l e s agent s de l a fe rme de soul ever volonti ers . C

’ e st a
l ’une de c e s p laintes

'

que répond l a l e ttre d
’

un fermier général , du
23 janvi er 1686 , l e ttre que nou s avon s r etrouvée aux arch ive s de
l a v i l l e e t qu i mon tre tou te la d é s invol ture de l a bureaucrat i e
d

’alors C e n ’ e s t pa s d
’

auj ourd
’

huy que les marchand s son t
accous tum és de s e p la i nd re des fe rmie rs du Ro i e t de l eu rs commi s ,

1 . x… , 3 ju il let 1683_
2 . A rrêt d u Conse i l d ’

Etat dn
°

25 novembre 168 1 . (A rchives munic ipales .
A .A .
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d e d ro i t s toute s les marchand i s e s qu i pas serai en t par l e s bureaux
d

’

Alsace pour entrer à Stra sbou rg en prenant des acqu i t s -à
caution aux bureaux d ’ entrée , l e squ e l s acqu i t s s eront déchargé s
aux bureaux de l a v i l l e aprè s vér ifi cat ion des bal lot s , ca i s s e s e t
tonn eaux Par e i l l emen t tou te s marchand i s e s qu i sor t i ront de
Stra sbourg pour l e s pays en d ehor s de l

’

Alsace
, p ar l e pont pour

l
’

Allemagne e t par la Bas s e-Alsac e pour l
’

é tranger, sont exemp te s
d e dro i ts . C el l e s qu i iront par l a Haute—Al sac e au d ehor s paye
ront hu i t sol s tourno i s par qu inta l de n

’ importe que l l e marchan
d i s e 1 Le s tra i tant s e s sayèrent b i en de fa ire ca s s er c e tte ordon
nanc e

,
afin de p ré lever

’

dans l a provinc e l e s nouveaux d ro i t s é tab l i s
dan s l e re ste du royaume

,
mai s

,
malgré l

’ i ntervent ion d u s i eur
T emp l i er , alor s adj ud i c ata ire des fermes général e s de Sa Maj e sté ,
l e Con s e i l d ’ É tat

, par un arrê t du 26 août 1698 ,
maint int la s i tua t ion

exi stante
,
en confirmant l e s règl ement s d e 1683 et de 1684 2 .

5 4 . FO IRE S E T M ARCHÉ S

Le grand commerc e , comme le p e ti t trafi c , ne s
’

alimenta ient guère
au XVI I e s i è c l e par l e contac t d irec t e t permanen t du producteur e t du
c l i ent n i par une corre spondanc e régul i ère et p re squ e journal i ère
entre l e s d i ffér ent s c entre s commerc i aux . L ’

échange des produ i t s
nature l s d ’

un pays et sur tou t la vent e de ses obj et s manu fac turé s
s

’

opéra it d
’

ord i na ire dan s l e s grande s fo ire s annu el l e s de s e s vi l l e s

pr inc ipal e s . Au —d e s sou s de c e s fo ire s d ’

un cach e t p lu tô t un ivers el
i l y ava i t a lor s les 'march é s locaux Wap /zenma erkte ) ,

p lu s mod e ste s , qu i se t ena i ent dan s l e s v i l l e s s econdaire s e t l e s gros
vi l lage s d e la provinc e , une foi s par s ema ine ou tou s l e s qu inz e

jour s “. Le s p rem i er s i ntére s sa i en t sur tou t l e commerc e en gros
l e s s econd s é ta i en t l e th éâtre favor i des Opérations du marchand
dé ta i l lan t

,
l e c en tre au s s i d es réjou i s sanc e s loca l e s .

On p eu t affirmer qu
’avan t l a pér iod e des grande s guerre s , chaque

1 . A rchives mun ic ipales, A . A . 2163.

2 . Pou r être équ i tab le . en ce qu i concerne les p laintes des traitants , i l
sembl e bien que l

’

on ait triché parfois à. l’a id e des acqui ts—à-caution , et

qu‘on se so it d ispensé de la sorte d e payer certains d roi ts , év id emment d us
au fisc . Cela fut reconnu , une qu inzaine d ’anné es p lus tard , pour certa ins
négociants bà lois d énoncés par le ferm ie r-géné ra l Nicolas Chambon .

(O rdonnance de l ’m tendant F é l ix Le Pel le tier d e la Houssave , du 4 sep
tembre

3. Nous ne nous arrêtons pas à ces marché s hebdomadaires des peti tes
loca li té s,où l

’

on s
’

approvisionna it surtout envictuai lles,produits agricoles , etc .

C
’

é taient des marché s dans le sens mod erne d u mot. plutô t que des foires ,
et les colporteurs y é ta ient plus nombreux que les vrais marchand s .
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local i té d ’

Alsace un p eu impor tante avai t s e s foire s régu l i ère s ; on y
venai t souvent d ’ endro i t s a s s e z é lo igné s de l a provinc e pour y ach e
ter l e s v i n s , l e s c éréal e s , l e b é ta i l d u vo i s inage , p6ur y vendre au
c l i ent rural , qu i n

’aimai t pas à s e dép lac er ,
les obj et s fabr iqué s d an s

d
’autre s région s‘. Le dro i t de t en ir une foi re ou un march é régu

l i e r é ta i t un pr iv i l ège que se d i sputa i ent tou te s l e s v i l l e tte s e t tou s
l e s bou rgs du pays et que les s e igneurs t err i tor i aux n

’

accorda ient

pas a tou s c eux qu i le réc lamai ent . I l y en eut qu i ne l
’

obtinrent

qu
’au XVI I e siéc le’ . Les p lu s impo rtante s c ep endan t de c es foi re s

datent toute s du moyen âge ; c é lébrée s d
’

ord inaire l e jou r de la fê t e

patronal e , el l e s é ta i en t d i s séminée s par toute l
’année

, de man i ère à

p ermet tre aux p et i t s marchand s , ou aux art i san s d es vi l l e s , de
débal l er succ e s s ivemen t l eurs marchand i s e s dan s une sér i e de loca
l i té s

,
comme le font encore nos fora i n s ac tu el s pour l e s foi re s de

vi l lage , et de m ême que l e s commi s - voyageur s vont aujourd
’hu i en

tournée régul i ère offr ir l eur s produ i t s a l eurs c l i ent s . C er ta i ne s
vi l l e s d ’une impor tanc e commerc ia l e exc ep t ionnel l e n e s e conten

ta len t pas d
’une foire annue l le u niqu e , mai s ava i ent ob t enu des pou

voirs pub l i c s le pr iv i l ège d
’

en t eni r une s econde” , en même temp s

que des pr iv i l ège s a cc e s so i re s spé c i aux , d e s t iné s à en rehau s ser
l ’ importanc e e t à y at ti rer une affluenc e p l u s cons idérab l e
L e s plu s c é l èbre s de tou tes c e s fo ire s d

’

Alsace , l e s s eul e s , à vra i
d ire , qu i a ien t amené , au XV I I e s i èc l e , des vi s i t eur s é tranger s d e

p lu s lo i n que des contrée s imméd i at ement voi s in e s de l a provinc e ,
é ta i ent c e l l e s de Stra sbourg. E l l e s d evai ent l eur ex i stenc e à un pri
v ilège de Lou i s d e Bavi ère , daté du mercred i aprè s l a Pentecô te d e
l ’année Pr im i t ivement

,
e l l e s d evai ent ê tre t enue s dan s la

qu inzain e avant la Saint -Mart in e t dan s la qu inza ine d
’aprè s . Tous

c eux qu i s
’y rendai en t é ta i en t p lac é s , par lei -méme

,
sou s la pre t er

t ion spé c ia l e du souvera in , p rot ec t ion que garanti s sai t , soi t un sau f
condu i t écr i t (se/zr i

’

fl lzch ge lert 1, soi t une e scort e (lebendzäg «r

’

ele ü

C ette d erni ère pouva it ê tre fourni e so i t par l
’

É tat d
’

Emp ire dont on

1 . M . Ch . Gé rard a donné d ans la Revue d ‘

A lsa ce (1850, p . 66-67 ) la l iste
complè te d es foires d

'

A lsace
’

, avec la date d e leur création .

2 . Cel l e de Brumath , par exempl e , n
’a é té créé e qu ’en 1603. (K iefer . Pf a r r

buch , p .

3. Parmi ces privi lèges , i l y en ava it de b i en curieux . T ou t v isi teur de la
foire é tai t protégé contre les importunité s d e ses créanciers depu is la sonnerie
d

’

ouve rture jusqu ’à la sonnerie d e clôture , _

et nu l ne pouvai t le faire arrêter
pour d ettes . I l é ta it même d é fendu d e lu i faire aucunmal , s

’

il étai t au ban de
l
’

Empire . (J . Wencker , De solemni bus in Germa nia nund inis et spec ia l ia

d e nund inis A rgentora tensibus . A rgent Kü rssner, 1704 , in p . 16,

4 . V V
encker, Op . c i t . , p. 22- 23.
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traver sa i t let err i to i re , so i t par c e lu i sur les domain e s duquel la
fo ire d evai t avo ir l i e u , et par fo i s i l ré sul ta i t de l eur s compé t i t ion s
des confl i t s a s s ez d é sagréab l e s entre

'

vo isins ‘
. Au XVe s i è c l e

,
l a

fo ire fli t d ép l acée su r la d emand e des n égoc iant s de Stra sbourg,

qu i trouva i en t san s doute qu
’ e l l e se t ena i t tr0p tard dan s l

’année

pour l e s marchand s du d ehor s
, et par t i cu l i èrement pou r c eux

d
’

I talie
, qu i avai en t à t raver s er l e s Alpe s . Pou r r épondre à l eur

vœu
,
l ’ empereur Sigi smond la tran sféra , en 14 15 ,

à la qu inzain e
avant et à l a qu inza ine apr è s la fê te d e Sa in t - J ean—Bap t i s te . Un p eu
p l u s tard ,

l ’ouver tu re fut fixée au j ou r même d e la Sai n t- J ean , et c
’ e s t

à c e tte da te que nou s la trouvon s encore arrêté e à l
’

époqu e qu i nou s
oc cup e ”.

La fo ir e d e l a Sa in t-J ean (J ehannismesse) re sta toujour s de beau
coup la p lu s fréqu en tée de l a v i l l e , ma i s e l l e n e re sta pas l a s eu l e .

Au KVI e s i è c l e , à un moment qu
’ i l est d i ffic i l e de préc i s er , fut éta

b l i e une s econd e fo ir e qu i s e tenai t à Noë l c e fu t
d

’abord , pa raî t—il , un march é de peu d
’ impor tanc e , comme d

’autre s
fo i re s local e s strasbou rgeo ises qu

’ i l suffira de mentionner en no te 3.

Une ordonnanc e du Magi s tra t , d u 10janvi er 16 1 1 ,
e n fi t un rend ez

vou s comme rc ia l de prem i er ordre
,
san s que c ependant l e s pr iv i

l ège s ob tenu s pour e l l e fu s s ent j ama i s au s s i ét endu s que c eux de l a
foire de la Sain t - J ean &

Le p l u s no tab l e de ces pr iv i l ège s é ta i t la franch i s e de tou s d roi ts
ac cordée aux marchand i s e s amenée s à Stra sbourg, so i t par terre ,
soi t par eau ; n i les ache te ur s , ni les vend eu rs ne voyai ent l eur s
tran sac t ion s grevé e s par l e s taxe s impo sée s d

’

ord i na ire au trafi c ,
sau f c er ta in s d ro i t s sur les p rodu it s naturel s du sol, v in s , r é

réa le s
, e tc .

, qu
’

on ne vou la i t pas la i s s e r i n trodu i re gra tu i tement , en

quan ti té s p l u s con s idérab l e s , dan s l a c i té , et qu i furent toujou r s
spé c ia l ement ré s ervé s d epu i s , so i t par l a cha rte de 14 15 , so i t par
l ’ordonnanc e d e 16 1 1 0

. Les marc hand i s e s prop remen t d i t e s , les

1 . A insi , en 16 16 , i l eu t d e longues querelles entre l
‘

évêque Léopold et

la vi l le de S trasbourg, le ba il l i d e D ambach ayant voulu interd ire l ’entrée
de ce bourgé piscopal aux caval iers chargé sde ba ttre le pa y s (J oha nniss treifl) .
e t d

‘assure r la sécurité d es rou tes il l ’occasion d e la foire . (A rch. m unie .

1638 . A rch . de la Basse- A lsace , C .

2 . \Vencker , op . c i t . , p . 2 5 .

3. I l y ava i t cel le d e la S a int—A dolphe , cel le qu ’

on tena it le jou r d e la con

secration d e la cathéd rale e tc . Elles ava ien t pe rdu toute impor
tance commerc ia le dès le temps d e la R é forme . \Vencker, p . 22 .

4 . Wenche r . p . 33.

î) . C
’

é taient l
‘

umgclt (oc troi des vins) , le ma hlgclt (d roit d e montu re ) , le
c i s ierge lt (d roi t de contrô l e des bo issons ) . le /rra ngelt (d roit pour d écharger
es bateaux ) et le br ii c /rcngelt (d roit d e pontenage ) .
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d ix thal er s frappa i t c e l u i qu i s
’

avisa it d e fumer ou d
’al lumer du feu

dan s l ’ enc e in te du v i eux c loî tre , qu i , p endant l e s fo ire s de Noel ,
d evai t ê tre un sej our peu confor tab l e pour les ach eteur s e t l e s
v end eur s . I l é ta i t égal ement in terd i t aux marchand s d

’

y camp er , l a
nu i t

, sur de la pa i l l e , p rè s de l eurs é ta lage s . Plu s tard
,
mai s nou s

n
’

osons affirmer que c e fu t d éjà au XVI I e s i èc l e , l e s tré teaux d es
marchand s se s errai en t tou s en mas s e au prem i er é tage du bât imen t
des Grand e s—Bouch er i e s , va s te éd ific e cons tru i t en 1587 dan s le
s tyl e de la Renai s sanc e , en fac e d e l a Douane , e t qu i renfermé
d an s c e s derni ère s ann ée s suc c e s s ivement la nouve l l e B ib l ioth èque
muni c ipa le e t l e Mu sé e d es art s i ndu s tr i e l s . On é ta i t à l

’ abr i des
in t empér i e s des sa i son s dan s c ette immens e hal l e couver te , où tou s
l e s d ébal lage s é ta i en t réun i s sou s les yeux émerve i l lé s des acheteur s
e t d es ach eteus e s . Durant quatre s emaine s , i l s monta i ent e t d es
c endaient en foul e l ’ e sca l i er à doub l e ramp e qu i , sur l a façad e sep
tentrionale de l

’

éd ifice
,
donna it acc è s à l ’ é tage supér i eur ‘.

U ne commi s s ion d e membre s du Magi s tra t , l e s Al essherren,
é ta i t

spé c i a lemen t c hargé e d e fa i re ob s erver les règl ements , d
’

aplanir e t
de trancher les conte stat ion s entre ind igèn e s et é trangers . Le s
comm i s sa i re s é ta i en t général ement au nomb re de c i nq ,

e t d evai en t
ê tre cho i s i s parmi c eux des con se i l l ers qu i n

’

ont pas de comp to i r
ouver t et n’

emploient ni aume n i balanc e en d ’ autre s t ermes
, parmi

les gro s commerçan t s seulement ä Quand l e s longue s guerre s
e urent rédu i t d e b eau coup l e commerc e de Stra sbou rg, on j ugea
inuti l e d ’ avo ir p lu s de tro i s Al essherren, dont l

’ un d evai t ê tre doré
navant un stettmeistre ,

l e s e cond un amme istre
,
l e trois i ème un

membre du Con se i l des Quinz e 3 .

On ne surve i l la i t pas s eu l ement l e s tran sac t ion s des marchand s
é trangers , on trava i l l ai t au s s i à leur moral i sation . D es pr i ère s
sol enne l l e s s e fa i sa i en t en l eu r faveur ,

au d épart comme à l
’arr ivé e ,

e t de s s ermon s spéc iaux éta i ent pré chés pour l eur profi t sp ir i tue l
par l e s ora teur s les p l u s d i st ingué s d e l

’

É glise l u thér i enne de
Stra sbourg‘. Peut -ê tre pour tan t que c e s M essp red igten é tai ent moi n s

1 . Cet escalier d escendant vers la place d u M arché —aux-Cochons—de
lait a é té d émol i au commencement du X IX °

siècle .
2 . O rdonnance d u M agistrat d u 16 septembre 1654 .

3 . O rdonnance d u M agistrat , du 6 ju in 1657 .

4 . On ne pria i t pas seulement pour ceux qu i venaien t aux foires de
S trasbourg; on fa isa i t aussi d es prières solennel les pour les négoc iants
strasbourgeois qu i se renda ient aux foires d e Bâ le , de F rancfort , e tc . Voy .

par ex. les A c ta concentus ecules ia stic i (de extra its par T . G .

Roehrich, Bibl iothèque mun ici pale de S trasbourg.
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su ivi e s que les autre s d i s trac t ions , p lu s ou mo i n s innoc ente s , qu i
en t emp s de fo i re attenda i en t l e s commerçant s du dehor s et les

i nd igène s . En effet , en même temp s que les marchand s , on voyai t
affiner en vi l l e une foul e d e jongl eur s e t de coméd i en s , auxquel s s e
mê la i en t des filous ém ér i te s e t des vagabond s d e tou te e spèc e .

Malgré l e s règl emen t s t rè s s évère s sur la pol i c e des mœurs
,
i l v

ava i t au s s i beaucoup de fi l l e s d e mauvai s e v ie qu i s e faufila ient
dan s l ’ enc e inte de la vi l l e et y rec ruta i en t une c l i entè l e précaire

parmi le s étranger s , à la bour s e b i e n r emp l i e . On avai t beau les
arrê ter de temp s à autre , les ras er ,

les battre de verge s et l e s fa ire
expul ser de l a ville par l e bourreau , i l y en avai t toujour s d

’autre s
à cha s s er‘.

Mai s c e s fo i re s , s i commod e s pour l e commerc e loca l , auque l
e l l e s a pporta i ent le cont ingen t annue l d e marchand i s e s en gro s
qu

’ i l déb i ta i t à son tour n ’ é ta i en t pas toujour s égal emen t an imé e s .

Si
, grâc e à la p roxim i te du Rhin , e t grâc e a l a po s i t ion neutre d e
l a vi l l e l ibre

,
e l l e s n ’

ont j amai s é té tot al ement interrompu e s il
Stra sbourg, i l y eu t c ependant des année s au XV I I e s i è c l e où l e
nombre d es vi s i t eur s e t des ac heteu rs y fu t for t fa ib l e . Quant aux 10
calités d

’

Alsac e mo in s cons idé rab l e s , mo i n s b i en s i tu ée s , mo i n s b i en
d éfendu e s , souvent les ch roniqu e s loca l e s nou s apprennen t que l a
fo ire n ’ a pu ê tre t enue , so i t à cau se de l

’

oc cupat ion de l ’end ro i t

par une garn i son é trangère , so i t à cau s e de l in s écur i té d es route s ,
so i t au s s i parc e que l e comme rc e loca l , ru iné p ar la gu erre , n

’ ava i t

p lu s ni cap i taux , n i c réd i t . Même quand l a pa ix fut momentanément
ré tab l i e en 16 48

,
les négoc i ant s é trangers s emb l ent avo ir eu d e la

pe ine à retrouver l e chemin d e l
’

Alsace . Peut—ê tr e le c hangement de
régime po l i t iqu e y é ta i t- i l pour qu e lqu e chos e ; mai s , à notre avi s ,
ce fut surtout l a s i tuat ion é conomique du pays qu i empêc he une

repr i s e s ér i eu s e des affai re s . Le gouve rnement frança i s eu t b eau
c ré er ,

en d iver s end roi t s , d e s fo i re s et des march é s nouveaux ,
comme ce lu i de Hun ingu e , en 16 79

‘ i l n e pouvai t évidemment
l eu r as surer d es c l i en ts , sur tout dans d es local i té s peu considé

rab le s . Le s guerre s de Ho l land e e t d u Palat i nat , qu i p endant de
longue s anné e s entravèr ent la c i rcu lat ion fl uv ia l e , port èren t le
coup d e grâc e à l

’ an t ique prospé r i té d es fo ire s , dont e l l e s écar
tè

’

rent pou r longt emp s l e s marchand s al l emand s et né er landa i s .

1 . Voy . par ex . la Chronique d eWa lter , tol . 262
a
et R euss , J ustice cr im i

ne lle et p ol ice d es mœurs, p . 202 .

2 . Lettres patentes cré ant un marché - franc à H un ingue . O rdonna nces
d

’

A lsa ce, I , p . 78 .

R . Ituuss , Alsa ce.
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En 1698
,
La Grange pouvai t dé c larer dan s son M émoire qu i l n ’y

ava i t p lu s de fo i re s n i de marché s impor tant s en Al sac e . On n
’

en

exc ep te pas même les fo ire s de Stra sbourg, qu i é ta i ent trè s fré

quentées p endant l a pa ix , par l e concour s d
’

un grand nombre d e
marchand s de Franc for t , Nuremb erg e t au tr e s l i eux
D epu i s l e s guerre s , i l n

’y a en que les marchand s d e Strasbourg e t
c eux des environ s qu i y ont appor té l e ur s marchand i s e s‘. L ’ i n
tendan t ajout e un peu p l u s lo in : Les autre s foire s et marché s
de l a provinc e sont p eu fréquenté s ; i l - nè s ’y fai t gu ère d

’autre
trafi c que c e lu i des b e st iaux ’ .

I l n ’ en avai t pas toujour s é té a in s i . Avant la guerre de Tr ente An s ,
les fo ire s de P faffenhoffen

, par exemp l e , tenu e s l e samed i aprè s
l a Saint -George s 3 et l e samed i avant l ’Exaltation de la Sainte
C ro i x‘, jou i s sa i en t d

’une répu tat ion s ér i eu s e comme c entre du

commerc e d e l a la in e pour l a p l u s grand e par t i e de l a Bas se
Al sac e". Le marc hé d e Nid ernai s erva i t

,
d e t emp s immémor i a l

de po i n t de ra l l i em ent a un au tre trafi c , c elu i des o ignon s d
’

Al

sace , trè s rech erché s dan s le pays e t au d ehor s . Mai s c e marché
nommé en l angue vu lgai re Zwibelmarckt avai t égal emen t c e s se

p endan t l e s longue s lu tte s d u mi l i eu du S i èc l e
,
et ce n ’ e s t qu

’ en
mai 1699

, que d e nouve l le s l et tre s patente s autor i s èren t S igi smond
de Land sperg,

s e igneu r du l i eu , à l e rouvr i r pour contr ibu e r au
b i en et u t i l i té pub l iqu e s

Quand l e pays é ta i t tranqu i l l e , qu and l e s paysan s et l e s bourgeoi s
venda i en t b i e n l eur s v i n s e t l eurs céréal e s

,
et qu

’ i l s ava i ent de
l ’a rgent dan s l eurs poch e s , les fo ire s d

’

Alsac e
,
s ur tou t c el l e s de s

p et i t e s vi l l e s , p ré s enta i en t d
’ a i l l eur s

,
même au XV I I e s i èc l e , un

a spe c t su ffi sammen t an ime , et nou s pouvon s en cro ir e lit -d e s su s le
témo ignage de témo i n s ocu lai re s . Vo i c i l a d e sc r ipt ion de c e l l e
d

’

Altkirch, fa i te en 16 70 par l
’au teur anonyme d es .M e

’

m oires d e

d eux voyages en A lsa ce . C ette fo ire du mo i s de j u i l l e t , d it- i l , fut
a s s ez b e l le . T outes les ru e s é ta ient remplies de t ente s de marchand s .

() n y é ta i t é tou rd i par les b ru i t s des ba te l eu rs e t d es chan teu rs de

La Grange , M émoi re, fol . 249 .

l d . , i bid . , fol . 250.

Le 23 avril .
Le 14 septembre .
U n é d i t d u comte d e Hanau - Lichtenbe rg, promu lgué en 1602 , ordon

nait ii tous ses su j ets d e porter la la ine d e leu rs moutons a Pfa fïenhotîen e t

leur d é fendai t d e la vend re en quelque autre endroi t que ce fû t . (Kiefer,
Pf a rr buch, p .

6 . O rdonna nces (l
’

A lsa ee, I , p . 283.

U
‘

iÀ

Œ
N

“
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vi ennent parfo i s aggraver l e s r ival i té s commerc ia le s e t , tand i s que l e s
marchand s des vi l l e s ca tho l ique s s e p l a ignent d

'etre mal reçu s etmême
in su lté s dan s l ’héré tique Strasbou rg, l e s négoc iant s de c ette der
nière c i té font entendre d es do léanc e s s emb lab l e s , e t s an s dout e
également fondé e s , au suj e t d

’ expér i enc e s ana logue s fa i t e s par eux

à Sch le s tad t , Haguenau e t au tre s I i eux‘.

g5 . LA NAV IGAT I ON sur. LE RH IN

Ail XVI I e S l € C l€ alors que l a l en teur des communiéations par t erre ,
jo int e à l ’ insécurite des rou tes , renda i t tou t trafi c à de grande s d is
tanc e s s ingu l i èremen t d iffi c i l e , pu i sque l e s fra i s de tran spor t d épas
sa ient rap idement la val eur propr e de l a p lupar t des marchand i s e s ,
l a nav igat ion fl uvia l e avai t un e importanc e infinimen t p l u s grand e

que dan s l e s i èc l e des ch emin s de fer . I l e s t vra i que l
’

Alsace n ’ava i t

pas ,
à c e po i nt de vue , d e b i en nombreu se s l igne s d e commun i cation .

La p l upart d es p et i te s r iv i ère s du pays n
’

é ta i ent pas vra im ent navi

gab l e s . a in s i que nou s l
’avon s vu p lu s hau t ; s i I

’

l l] l ’é ta i t sur une

part i e tou t au mo in s de son cou rs
,
el l e n ’é ta i t pas toujour s éga l ement

propre au S ervi c e des tran spor t s ’ , et l e s contré e s qu
’ e l l e trave rsa i t

fourni s sant s ens ibl emen t l e s même s produ i t s na ture l s , c eux—c i n e

pouva i ent a l imenter sér i eu s emen t le trafic , à mo i n s de d i s e tt e s
°

par t i e l l e s ou d
’

évén ement s m i l i ta i re s ou po l i t iqu e s imprévu s , cou
pant d

’au tre s rou te s de communi cat ion p lu s d ir ec te s ou p lu s com

mod e s ° . Quant aux canaux d ’

Alsace
,
on sa i t que c

’ e st ver s la fin du
XV I I° s i èc l e s eul emen t qu

’ i l s appara i s s ent , é tab l i s dan s un bu t
e s s ent i e l l ement m i l i ta ire

,
e t nou s ne voyon s pas qu

’

à c e tt e époque
au mo in s

,
i l s a i en t é té u ti l i sé s par le commerc e‘. Mai s i l exi s ta i t

1 . Geny , J ahrbucher der J esu i ten, p . 22 .

2 . T antô t le curage de la riviè re é tai t mal fait, tantôt des barrages empê
cha ient la nav igation. D

‘après le règlement de 1651 , Colmar d evai t survei l ler
le curage et l

‘

end iguement de l
'… depu is

'

Ensishe im jusqu
‘à I l lhaeusern ,

S chlestad t d ’

l llhaeusernà Ebersheimmunster, Benfeld d ’

Ebershe immunster

aErstein , S trasbourg d ’

Erste in jusqu ’au bout . S ur un curieux cas de bar

rage de l ’… parun meun ier d e H anau—Lichtenberg a Ehenweyher, en 1605
1607 , voy . A .B .A . G . 1256 (rapport d u ba i l l i de Benfeld , J ean A dam d e Rei

nach, 30aoû t
3. D

‘ai l l eurs les barques qu i marcha ient sur I
‘

l l], condu ites à la perche , ne
pouva ien t avoir, d ’après les règlements , plus de 40pied s de long, 10de large ,
d eux e t d em i de haut , et charger p lus d e 250 qu intaux . Loeper, Rhein

p . 72 .

4 . I l y a
, d isait le M émoi re sur l

’

A lsa ce, de 1702 , d eux canaux fai ts d e
ma ins d ’

hommes, l'un sur la Branche (s ic ) , d epu is S oul tz , près M olshe im ,

jusqu ’à S trasbourg. Le Roy l
’

a fai t constru ire pour serv ir au transport des
maté riaux né cessa ires pour les fortifi cations d e cette place . l .

’

é tend û e d e ce
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une art ère fluvial e qu i fut p endan t d es s1ec les l a vér i tab l e grand e
route du commerc e il importa t ion e t d

’

expor tat ion de l a p rov inc e .
Que l l equ

’a it été l ’ac t iv ité d es négoc iant s a l sac i en s dans d
’ autre s

d irec t ions , c
’ e s t b i en le cou rs moyen duRhin ,

d e Bâl e à May enc e
,

qu i fut l eur champ de travai l pré fé ré , e t c
’ e st pour ce mot i f qu

’ i l
mér i t e que nou s l

’

exam inions de p lu s p rè s .

Le transport des marchand i s e s sur le grand fl euve d ate d e lo i n .

D ès 7 75 Charl emagn e ac corda i t aux suj et s de l
’

É glise de Stra sbourg
le pr iv i l ege d e trafiquer par eau , san s paver aucun droi t de péage ,
j u squ

’aux bou che s d d Rhin et de l’E scau t
'

. C e s pr ivi l ège s , avec
d

’ au tre s qu i v inrent s
’y jo i ndre su c c e s s ivement ’ , fu rent confirmé s

à la v i l l e de Stra sbourg par vingt empe reur s e t ro i s d
’

Allemagne ,

mai s sur tou t par Sigi smond en 1425 et par Ferd inand I l en 162 1 ,

I l s é ta i en t et re s tèr ent longt emp s d e l a p lu s hau te importanc e pour
la vi l l e libre. La route pr in c ipa l e du trafi c d e l

’

Europe oc c id ental e
fut

,
on l e sa i t

, pendant l a maj eur e par ti e du moyen âge et j u squ
’au

XVI I e s i èc l e , c el l e qu i , partant de l
’

Ad riatique , traver sai t l
’

I talie

s ep ten tr iona le , la Su i s s e , l
’

Allemagne du Sud et la val lé e rhénane ,
pour abou ti r aux Pays - Ba s . Pou r re l i er Veni s e e t M i lan à Co logne
et à Anver s

,
on emprunta d e bonne heure l e s ecours d es l ac s su i sse s ,

c elu i des affl uent s du Rhin supér i eur et c e lu i du fl euve lu i—même .

On al la i t par l e s col s des Alpe s rhé t ique s aux lac s de V V
allenstad t

et de Zur i c h ; l
’

on d e sc enda i t l a L immat j u squ a sa jonc t ion avec le
Rhin ; de là ju squ

’à Bâl e l e tran spor t de s marchand i s e s é ta i t entravé
dan s un e c erta ine me sure par l e s tran sbord ements néc e s sa ire s aux
endro i t s où les rap id e s du Rhin é ta i ent i n franch i s sab l e s aux bateaux .

Mai s à par t ir du moment où l e fl euve
,
s e buttant contre l e s contre

fort s du J ura prè s de la v i e i l l e c i té bâlo ise , s
’

é lanc e ver s l e Nord ,

au cun ob s tac l e maj eur n’

arrê ta it p l u s l a march e des bateaux ju squ
’à

l ’ entré e du Rhin dan s la mer . Aus s i e s t -ce dan s c ett e d ern i ère des

canal est d e quatre l i eues , sa largeur d e vingt-quatre pieds et sa profond eur
d e hu it . L

’autre canal fait aux dé pens de S a M a j esté est tiré depu is A llsber

schevi ler (s ic ) jusque à Landau , où il a esté constru it pour le transport d es
maté riaux né cessa ires pou r les fortifi cations de cette place . I l a cinq quarts
d e l ieue de long; i l est un peu moins large que l ’autre . (fol . 2 b 3 a ) . Voy .

auss i I chtersheim , Topographie, I , p . 35 . Quanta la concurrence de la bate l
lerie d e la S arre et de la M osel le , elle ne se faisa i t pas encore sentir au
X vi i ° siècle . Voy . aux A rchi ves munic ipales de S trasbourg un M émoire

eæposant les dommages que le tra nspor t s ur la S a r re et la M oselle /
”

a i t

éprouver a la ba teller ie d u Rhin, daté d e 1764 . (A .A .

1 . U rkund enbuch d er S ta d t S tr a ssburg, I , p . 10.

2 . L
’

exemption du d roi t d ’

auba ine , le d roi t d e netre soum is a aucun nou
veau péage , celui d e ne pas voi r é tab l ir d ’

entrepô td e marchand ise s lla d s ta tt )
à moins d ’une lieue d e la vi l le , etc .
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vi l l e s con fédéré e s s eu l emen t que commença i t un sys tème régu l i er
d e bate lage , organ i sé d epu i s l e X I I I e s i èc l e déj à'.

C ep endant , à l
’

or igin e , les bate l i er s des loca l i té s r ivera in e s l e s

p lu s importante s , et en par ti cu l i er c eux de Stra sbourg,
ne para i s sen t

pas avoir formé de corporat ion d e mé t i er ; i l s é ta i en t s imp l emen t
un p er sonnel d e travai l l eur s aux ordre s d es gro s comme rçant s ,
propr ié ta ire s d es bateaux . Mai s à mesure que l e trafi c s e développa
l e b e so in d ’un e in st i tu t ion p ermanente , p l u s é t endu e et p lu s régu
lière

,
s e fi t s ent ir ; l e s bat e l i er s d e Strasbourg (S chifi

‘

leu te) se grou

pèrent en une tr ibu d
’a rt s et m é t i er s

,
c e l l e de l ’Ancre , dont l e s

s tatut s furent r éd igé s en 1350 e t qu i ob t i nt , en 14 17 , la premi ère

p la c e dan s la h iérarch i e des corporat ion s strasbourgeoises . A part ir
de c e tt e époque , e t pour p l u s de d eux s i è c l e s , l e s S trasbourgeo is
furen t l e s maître s du commerc e fluvia l sur l e Rh in moyen . Le s
Bâlois amena i ent l eur s marchand i s e s j u squ

’à Strasbourg,
mai s

gén éral ement i l s n e d e scenda i ent pas p lu s lo in 3
; l e s b ate l i ers d e

B r i sac h e t de Neubourg,
l e s s eu l e s local i té s un peu con s idérab l e s

entre l e s d eux grande s c i té s , n e pouva i ent embarquer que des voya

geurs Dep u i s Stra sbou rg,
c
’

é taient
’

les chaland s de l a v i l l e l ibre

qu i tran spor ta i en t l a marchand i s e à Mayenc e ou à Franc for t . Au
moyen âge ,

i l s d e sc enda i ent m ême d ’

ord inai re j u squ
’à Co logne , mais

au XVI I e s i èc l e
,
l a cho s e é ta i t d evenu e a s s e z rare

,
e t l eur sphère

d
’ ac t ion ne dépas sa i t guère l

’ embouchur e du Mein . C et e spac e , par
contre

,
l e s bate l i er s de Stra sbourg l e survei l la i ent avec une j alou s i e

toujour s en éve i l
, et i l s n

’y admiren t au cun concu rrent s ér i eux
,
au s s i

longtemp s que c e la l eur fut pos s ib l e .

Comme nou s l ’avon s déj à d it , dan s l
’ e squ i s s e géograph iqu e d e l a

prov inc e , l e fl euve , p lu s l ibre d e s e s mouvement s qu
’ aujourd ’hu i

,

mo in s é tro i t em en t r es serré par des d igue s , ava i t un e al lure mo in s
vive e t dép laça i t moi n s souvent s e s immens e s banc s de gal et s , de

1 . Voy . Loeper, D ie Rheinschi [l
‘

ahr t S tra ssbu rgs , S trassb . , 1877 , i ii
-18 .

Voy . aussi le M émoire hi s tor ique sur l eta t d e la na viga tion d u Rhin à
(léger

-
entes ép oques , é crit en 1769 , aux A 10h1vesmunic ipales, A .A . 2457 .

2 . Lessta tuts révisés d u 16 février 1629 , qu i firent loi d u 1 ant le X vl l ° sièc le ,
sont imprimés chez Loeper , Op . c i t . , p . 148- 184 .

3. D e mémoire d ’

homme , i ls ne l ’on t fa i t , d isa i t un témoin d ans l ’en
quête d e 1699 . i l est certain néanmoins que durant les guerres de Hol land e
e t d u Palatina t, alors que les bate l iers strasbou rgeois, é taient éœ rtés comme
al l ié s ou su j e ts d e Lou is X lv , par les be ll igé 1ants ennem is, les Bâlois
neutres ava ient plus d

’

une fois franchi le pon t d e ba teaux de S t1 asbourg
pour d escendre p lus bas . Par une transact ion signé e le 19 septem bre 1711 ,

S trasbourg se ré signa à 1 ec0n11a itre ce d roi t d e Ba le , en é change de cer

ta ins avantages fa i ts à son commerce . (Loepe r ,
Op .

c i t . . p.

4 . Loeper. 0p . c i t .
, p . 102 .
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La longu eur des bateaux fu t fixé e p ar l
’

ordonnanc e du Magi s tra t
de 16 19 à 120 p i ed s de Stra sbourg ; i l s d evai ent ê tre large s de
1 1 p i ed s et haut s de 5 p i ed s et d emi °

i ls é ta i ent tou s con stru i t s à
fond p lat . U ne ordonnanc e de 1645 d é fenda i t d ’

y charger p lu s de
800 qu in taux d emarchand i s e s . Plu s tard c ep endant , on en cons tru i s i t
de p lu s grand s , qu i por ta i ent e t qu intaux ; mai s a lor s
l e s négoc i ant s s e p la ignirent de c e que l

’ expéd i t ion des bal lot s s e
trouvât retardé e a in s i outre me sure , aucun bate l i er ne vou lant natu
rellement par t ir avant d

’avo ir comp lé té sa carga i son‘. C ’ e s t pour
c e la , san s dou te , qu

’ en 1667 d eux bate l i ers d e Stra sbourg,
Dani e l

J unget Dan iel Ru s s , pré s entèren t une pé t i t ion au Con sei l pou r
ob t en ir l a p ermi s s ion d e cons tru ire des bat eaux de forme nou

ve l l e
,
app e lé s Rhe inberger*, un peu p lu s longs , mai s mo in s pan su s

que l e s barque s ord ina ire s , qu i , en fendan t p l u s fac ilem ent le cou

rant
,
hâ tera i en t a in s i l a c i rcu lat ion des marchand i s e s . Le Magi s trat

ac corda d ’autan t p l u s volonti er s c ett e au tor i sat ion que pour chaqu e
nouve l l e barqu e on lu i payai t un impôt spéc ia l (Pf unds oll) de deux à

quatre pfenn ings par flor in , su r l e pr ix ob tenu pou r l e s marchand i s e s
vendu e s . L ’un des d eux c ontrô l eur s ou Zoller

,
é tab l i s en aval de la

v i l l e
,
à l a Rob ert sau

,
e t en amont

, près des Pont s- Couver t s , l e s mar

quait d
’

un poi nçon offi c i e l au fer rouge“.

Le s bateaux é ta i ent , au XVI I e s i è c l e , généra l ement con stru i t s en
bo i s d e ch êne au moyen âge ,

on emp loyai t au contra i re , semb l e—t- il ,
de pré férenc e des barqu e s en sap i n , dont on venda i t l e s matér i aux ,
dan s l e s vi l l e s de Mayence ou de Co logne , pour s

’

épargner l a p e i ne
de l a remonte

,
e t san s dou te au s s i pour n

’avo i r pas à att endre trop
longtemp s un fret l en t à venir . I l e s t e ncore que st ion , ver s 1660,

de grand s bac s , gro s s i èrement menu i sé s , en tronc s de sap in s ,
nommé s lu /1rd annen, qu

’

on chargea i t de marc hand i s e s e t qu
’

on ven
dai t en même temp s qu

’ e l l e s
,
dan s l e s port s du Rhin i nfér i eur .

C
’

é ta ient p l u tô t des e sp èce s d e p lan chers gros s i er s , fixé s sur un
radeau e t rattaché s par des co in s en bo i s

, qu e de vér i tab l e s
barqu e s , a mâture

’
. Le s bal lo t s e t l e s tonneaux , formant la car

1 . Loeper, op . c i t . , p . 131 . Ce qu i est cu rieux , c ‘est que le règlement d u
10 d é cembre 17 12 permettait aux ba teliers d e transporter p lus d e qu intaux
d e marchand ises (1500) en remontant le R hin , qu ’en le d escend ant (6
(Loeper, p .

d isait su Berg fa hren pour remonter le fleuve ; des Rheinberger

é ta ient donc vra isemblab lement d es bateaux plus sol id es e t p lus man iables
a la fois , spé c ia lement constru its pour remonter le couran t. S ur leurs propor
tions voy . les S tatu ts d e 17 17 . Loeper, Op . c i t . , p . 213.

3. Loeper , op . ci t . , p . 73.

4 . I d ibid . , p. 85 .
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ga ison du bat eau , é tai ent enta s sé s tou t autour du mât c entral sur

d es poutre s et des p lanch e s , afin de l e s sou stra ire à l
’humid i t é

,
et

s imp l ement r ecouvert s d
’une grand e to i l e , qu i à l

’

arr ière de la nef
formai t une e sp èc e de t ent e à l

’u sage d es voyageu rs . I l n
’y ava i t

pas , ce s emb l e . au XV I I e s i è c l e , de barque vraiment ponté e . Le
mât , —

parfo i s au s s i i l v en ava i t d eux , é ta i t mob i l e ; l
’

on ne s ’en
s ervai t d ’

ord inaire qu e pou r remont er l e fleuve . A la d e sc ente
,

c ’ é tai t avec d e longue s p e rche s à doub l e point e qu e l e s bate l i er s
d irigea i ent l eu r p e sant e squi f, mo in s oc cupé s à l e fa ire avanc er
rap id ement , le courant du tha lweg s uffi sa i t à c e la , qu

’

à em

p ê ch er l
’

ensablement du bateau sur que lque banc d e formation nou

vel le . Parfo i s au s s i les barque s r emontant l e Rh in é ta i ent
,
la où

l
’

on pouva it s e t en ir as s ez prè s de la r ive , halé e s à bra s d
’ homme ,

mai s c ’ é ta i t natu re l l ement une Operat i on trè s coût eu s e e t que tou te
e sp èc e de fre t n e p ermetta i t po i nt .
Entre B âl e e t Stra sbourg,

l e couran t d u grand fl euve e s t encore s i
fortement ac c en tué par l a dé c l iv i té du t errain, qu

’

on regarda i t alor s
déj à comme pas sab l ement d iffic i l e de le fa ire remonter par des
bateaux p e samment c hargé s . Au ss i la nav igat ion en amon t de St ra s
bourg n

’

é tait— e l l e pas d
’ u sage fréquen t pour l e s bate l i er s d e l a

v i l l e
,
et c ’ e st p lu s souven t par l a vo i e de t er re qu

’

on tran spor ta i t
à Bâle les produ i t s indu str i e l s ou agr ico l e s de la Bas s e e t d e la
Haute-Alsac e . Nou s r e l evon s dan s un document offic i e l l e ch iffre
minime des bourgeo i s d e Stra sbourg qu i , de 1660 à 1667 ,

c ’ e s t- à
d ire duran t une p ér iod e de paix comp l èt e , ont condu it par eau des

marchand i s e s à l a v i l l e con féd é ré e ; i l s é ta i ent onz e en tou t
,
et l

’

on

ajou te qu
’aucun bourgeo i s de B r i sac h n

’ a su ivi l eu r exemp l e ‘. C e la
n ’ exc lut po int , bi en entendu , un mouvement commerc i al infinimen t

p lu s cons idérab l e en s en s inver s e , san s quo i l e s hu i t pos t e s de
douane , é che lonné s entre Bâle et Stra sbourg n

’ aura i ent pas é té

maintenu s par les É tat s r i vera in s qu i avai ent à l e s entret en ir .

L e commerc e en aval de Strasbourg,
souvent paralysé p endant la

gu e rre de Tr ente An s , v io l emment interrompu m ême ’ , so i t par l e s
embu scad e s des troupe s d i te s régul i ère s , so i t par c el l e s de s ch e
napans qu i s e cacha i ent dan s les î l e s ou sur l e s bord s du Rh in
pour surprendre les bat eaux d e sc endant ou r emontan t l e fl euve ,
repr i t aprè s la pa ix de Westphal i e , qu i ava i t p roc lamé catégoriqu e

1 . A rchives munic ipales , A .A . 249S .

2 . En 1635 , les S trasbourgeois fermèrent eux -mêmes le passage avec d e

doub les chaînes en fer pour empêcher la ci rculation des troupes impé riales
ou espagnoles . (Han, S ee lzagend es E lsa ss , p .
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ment l a l iberté de l a navigat ion sur l e Rh in
, par l

’ar t i c l e 87 (85 ) du
tra i té de Mun ste r “

. Que su rtout la nav igation du Rhin , y e st—il
d it , so i t l ib re et qu

’ i l n e so i t p ermi s à au cune des par ti e s d
’

empê

ch er ,
r eten ir , arrê ter n i mo l e s ter ; sou s qu elqu e pré text e que c e

so i t
,
l e s bateaux passans ,

descendans ou montan s
,
exc ep té pour l a

s eu l e i n sp ec tion et vi s i t e qu
’

on a ac cou tumé d e fa i re d es marchan
d i s e s ; et qu

’ i l n e so i t po i nt au s s i p ermi s d
’

é tab l i r sur l e Rh in de
nouveaux impôt s , p éage s , dro i t s de pa s sage , dac e s e t autre s t e l l e s
exac t ions ; mai s que , de par t e t d

’autre
,
l
’

on d emeure content des
impôts e t d es dac e s ord inai re s , qu e l

’

on avai t ac coutumé de payer
avan t c ett e guerre , sou s - le gouvernement d es pr i n c e s d

’

Au triche ”.

Une d em i - douza in e d ’année s p lu s tard ,
l e mouvement commerc ia l

ava i t déj à acqu i s d e nouveau une sér i eu s e importan c e ; un re l evé
offi c i e l nou s apprend qu

’ en 1654 on ava i t tran sporté , en c in
quante— s ep t voyage s , d epu i s Mayenc e e t Fran c for t j u squ

’à Stra s
bourg, qu intaux de ma rchand i s e s , san s compt er la grand e
quan ti té de tonn e s d e harengs e t l e s bal lot s d e moru e séchée , des
t inés à l ’a l imentat ion de l ’Alsace ca tho l iqu e , qu i formai ent une par t i e
notab l e du trafi c de la vi l l e 3 . C ette am é l iora tion se soutin t ju squ

’à
la guerre de Ho l lande de 16 72

, des su i te s de laquel l e l a bate l l er i e
strasbou rgeo ise n e s e rem i t jama i s comp l èt ement .
E l l e ne fu t pas c ep endan t l

’ un iqu e cau s e d
’une décad enc e d é sor

mai s i ndén iab l e . L ’

organ i sat ion techn iqu e du bate lage et les règl e
m en ts m inut i eux d e l a profe s s ion empê cha i ent l e s i ntére s sé s d

’

en

t irer un profi t con s idérab l e . T ou t d ’abord ,
comme au mi l i eu du

XVI I e s i è c l e i l y eut surabondanc e de pro fess ionnels , _

le Magi s tra t
crut d evo ir i n t erven i r et organ i sa en 1660 un rou lement d e s ervi c e ,
c e qu

’

on app ela l
’

U mgang, d
’aprè s l equ e l chaqu e batel ier entrepre

nai t
,
à son tour s eu l emen t , une c our s e en ava l du fl euve ; chacun de

la sort e avai t u n peu de b e sogne , au c un n
’

en ava i t a s s ez . I l i n tervint
d

’une mani è re non mo in s au tor i ta i re en d ’autre s c i rcon stanc e s . I l y
avai t d eux façon s de proc éd e r à ce voyage de Stra sbourg à Mayenc e ;
on parta i t san s h âte , quand le bateau é ta i t remp l i , se la i s sant
entraî ner au fil d e l ’ eau , tout à l

’a i s e
,
s e contentan t d ’arr iv er au

t emp s vou lu aux fo ire s de Franc for t , e tc . mai s l e commerc e réc la
mai t au s s i de s voyage s a c cé lé ré s (

'

e i lige qu i d eman

1 . Vast, Les grand s Tra i tés d e Lou is X I V, p . 43.

2 . O rd onna nces d
’

A ls a ce , p . xv .

3. Pour appré c ie r ce chi lîre , i l faut le comparer avec celu i qu
’

on releva i t
cent trente ans plus tard , en 1783; le total d es marchand ises amené es d ’aval
à S trasbou rg é ta it alors d e qu inta ux ; c ’é ta it beaucoup moins du doub le
du chiffre d e 1654 . Voy . Loeper, op. c i t. , p. 100,
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nai re a s s ermenté d e l a tr ibu d e l ’Ancre , nommé le H a rrer
1 et débat

ta ient avec l u i l e pr i x d
’

un bateau p l u s ou moi n s grand et d
’une

équ ip e suffi sante . Pui s c e lu i - c i se renda it au poê l e de l
’

Anc re
, qua i

des Batel ier s , où s e réun i s sa i ent l e s patron s pré s ent s à Strasbourg;
un coup d e dé déc ida i t qu i s era i t le convoyeur du group e , et tro i s
h eure s p lu s tard l e maî tre—p i lot e et ses aid e s d evai ent ê tre prê t s à

prendre l e large . Les p r i x ne semb l en t pas avo ir été trop é l evé s
,

m ême pour les vovageurs r i ch e s e t qu i voyaga ient à l
’a i s e dan s un

bateau lou é pour eux s eu l s . Naturel l emen t les p è l er i n s ,
°

enta s sé s
dan s de grand e s n e fs, pavai en t une somme infinimen t mo indre

‘

Entrep r i s s e lon les hasard s de l
’

affluence d es voyageu rs , c es d épart s
vers l e bas du fl euve n ’ eu ren t

, p endant la maj eure par t i e du
XVI I e 5 1ec l e , ab so lument r i e n d e régu l ier . Ce n ’ e s t qu

’ en 1689 qu e
l e Magi s tra t organ i sa un s ervi c e de tran sport s fluv iaux de Strasbourg
à Landau , ou p l u tô t à Hoerd t , tê t e d e l igne de Landau , s i tu é dan s
l ’ i n tér i eur des t erre s “. On par ta i t d eux foi s par s emaine , l e mard i
e t l e vendred i , à mid i pré c i s , du poê l e d e l

’

Ancre
,
sur I

’

l ll . De
S trasbourgà For t - Lou i s on ne paya i t par p ersonne que 13 so l s e t
4 d en i ers ; j u squ

’à Hoerd t l e pr i x é ta i t de 32 so l s . C e s omnibu s ou
d i l igenc e s aquat iqu e s , im i tat ion des treckschuy ten hol landai s e s ,
tran spor tai en t égal ement d es mar chand i s e s , qu i é ta i en t taxée s par
qu inta l à 10 so l s 8 d en i er s , à d e st i nat ion de Fort—Lou i s ; à 29 so l s
4 d en i e rs , à d e st inat ion d e Hoerd t . On vo i t par l a nature des mar

chand ises énum éré e s dan s l e tar if offic iel
,

et i l d evai t en être for
c ément a in s i

, que l e s voyageu r s é ta i ent su rtout des paysan s
appor tan t l eu r s d enré e s come st ibl e s au march é l e p l u s proch e , ou du
mo i n s le p lu s rémunérateu r . Pou r r emonter l e fl euve

,
de Landau

j u squ a Stra sbourg,
les pr i x é ta i en t les même s . C

’

étaient l e s bat e l i ers

à Notre—D ame d ‘

E insiedeln ou à Lorette . passaient par S trasbou rg e t remon
ta ient le Rhin jusqu ‘à Bâ le . Ond escend a it aussi le fleuve pour v isi ter les

sanctuaires d e Co logne , la S a inte - T un ique d e T rèves, ou le pè l erinage de
M arientha l en Basse -A lsace . I l est ques tion d e ces convois de pè le rins

dans l‘ordonnance du 16 fé vrier 1629 et même encore en 1660
d ans une pé tition d es ba tel ie rs au M agistrat .
1 . D

’

aprè s J . G . S cherz (G lossa r i um . col . 617 ) 1e mot Ha r r er , qu i l tradu i t
par app a r i tor ,

viend ra i t d u verbe lau ren, c la ma r e. M ais le Ha r rer au

X VI I “ siècle semb le avoir é té plus qu ’un bed eau .

2 . M artin Ze i llc r racon te dans sonRegssburh, d é j à c ité , qu ’i l a voyagé en
1630, d e S trasbourgà M ay ence avec d eux S trasbou rgeois et un Hol land ais et
qu

’

i ls ont payé ensemb le au bate l ier U rba in Bayer e t à ses a ides la
’

somme d e

21 thalers.

3. Le vi l lage d e Hoerd t (qu ’on é crivai t H ert au X VI I ° 5 1ecle ) se trouve
près d e Ge rmershe im dans la Bavière rhénane .
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eux—m êmes qu i acqu i tta i en t partout l e s dro i t s de péage sur le pr i x
du tran spor t , payé d

’ avanc e 1

A ce moment , les a ffa ire s d e l a ba te l l er i e au long cou rs , s i j e
pu i s m

’ expr imer a in s i , marcha ient déj à d e nouveau fort ma l à
S tra sbourg,

e t c ’ e s t vra i s emb lab l emen t pour procurer une o c cupation
à s e s bou rgeo i s en d étre s s e , que le Magi s trat ava i t organi sé ce ser

v i c e de communi cat ion s le long de la front i è re a l sac i enne . Le s bate
l i er s d e Mayenc e , qu i é ta i en t évid emment m ieux p l ac é s que c eux de
Stra sbourg pour conc ent rer entre l eur s main s l e transpor t d es
marchand i s e s sur l e Rh in moyen

,
ne s e contenta i en t p l u s de mono

poliser l a navigat ion en aval de l eur vi l l e
,
mai s i l s v i sa i en t au s s i

à s ’ emparer de l a nav igat ion en amont , e t i l s y réu s s i ren t dan s
une c erta ine me sure

, p endan t que l e s ann é e s de guerre 1674 —1679
emp êchai ent l e s S trasbourgeo is d e fa i re un s ér i eux u sage d e l eurs
antique s pr iv i l ège s . Même en t emp s de pa ix , c eux - c i ava i ent à
payer , avan t d

’arr i ver j u squ
’ à Franc fort

,
onze péage s , éc h e lonn és

sur l e s d eux r ive s du fl euve
, qu i leur coûta i ent des arrêt s nom

breux e t d es sommes a s s ez con s id érab l e s . I l l eu r fal la i t fa ire suc c e s
sivement e s ca l e à Hugel sh e im ,

d an s l e margravia t de Bad e -Bad e ;
a Seltz e t à Neuenbourg,

sur l e s terre s palati ne s ; à Schreck dan s
l e margravi at de Bad e -D ou rlac lü

’ à Germer she im dan s l e Pa lat i nat ;
à Gerlishe im dan s l ’ é l e c torat de Mayenc e à Opp enhe im dan s le
Palat inat ; à Mayenc e et a Hoec h s t dan s l elec torat de M avenc e ,

avan t qu
’ i l s pu s s ent s

’

amarrer aux qua i s de F ranc for tï I l s ne s e son
t ena i ent que par la po s s ib i l i té de trouver d u fret , so i t à Franc for t , so i t
à Mayenc e

,
e t c ’ e s t l e bénéfi c e de la cours e au retour (Bergfahrt ) qu i

s eu l l eur p ermetta i t d e gagner encor e que lqu e chos e a l eur p én ib l e
mé t i er . Aus s i l ’ arc hevêque de Mayenc e porta—t- il un coup morte l
à l a corporat ion strasbourgeoise et au commerc e a l sac i en en géné
ral en créant un monopo l e d

’ embarquement (S tap elrecht) pou r ses

propre s bate l ie rs e t en dé fendant aux négoc iant s de ses t erre s de
confier dorénavent l eur s marchand i s e s aux bat eaux é trange rs .

1 . T axe suivant laquel le les bourge01s et batteliers d e S trasbourg vont
avec le batteau ord ina ire au F ort Louys, H uguelsheim et Landau . S tras
bourg, 1689. p lacard in—folio . A rchives muni cipales , A . A . 2498 .

2 . C
’est la locali té qu i s ’appelle au jourd

‘

hu i Léopold shafen.

Esta t desbureaux d e pé age estab lis depu is S trasbourg jusqu'à F ranc
fort . M émoire sur les pé ages d

’

A lsace tels qu
‘

i ls exista ien t en 1652 et

indiquant les princes et les seigneurs qu i en ti raient les revenus. (A rchives
mun icipales , A .A . D urant la guerre , alors que les troupes frança ises
occupai ent S eltz , Germershe im , etc tous les péages pala tins furent concen
très à M annhe im , où i l fallai t les acqu itter tous ensemb l e avant d e pouvoir
pas ser outre .



686 L
’

A L SACE AU xv1 1
e
S l È CLË

Dan s ces cond i t ion s
,
la bate l l e r i e strasbou rgeo ise n

’ avai t p lu s les
moyen s d e vivre . Le Magi s tra t fi t l e s d émar che s les p lu s pre s sante s

pour ob ten ir l e retrai t d es me sure s pr i s e s à Mayenc e . Le 2 4 mai
1681 , que lque s mo i s s eul emen t avant l a cap i tu lat ion , l

’ avoc at de la
Répub l ique , le doc teur Stoe s s er , réu s s i t à fa ire s igner à l a Régenc e
é l ec toral e un arrangement provi so ire , portant que l e s bate l i ers
strasbourgeo i s pourra i ent charger des marchand i s e s à Mayenc e

,

pour les condui re en amont , p endan t l e s tro i s s emain e s avant ,
p endant et apr è s chac un e des d eux fo i re s d e Franc for t , mai s qu

’ en
tout autre temp s , les bate l i er s mayença is jou ira i en t seu l s du d ro i t
de faire de pare i l s changement s‘. Pour qu e , en échange de c e tte
conc e s s ion , la v i l l e l ib re a i t ac cordé aux suj et s de l

’

é l e c t eu r l e
d ro i t d ’arr i ver en tout e sa i son ju squ a Stra sbourg,

i l fau t b i en
admettre que l e s bat e l i er s d

’

Alsace ava i ent c e s sé d éj à de d e sc endre
hab i tu e l l ement ju squ a M avence , en d ehor s de l ’ époqu e des fo i re s .

de Franc for t . Cet ac cord
,
5 1 peu favorab l e en somme

, quand on

songe aux pré ten t ion s strasbourgeoises du s i èc l e préc éd ent , ne

paraî t pas même avo ir é té toujour s re spec té à May enc e , e t tou s les
effort s t enté s pour l

’ amé l iorer échou èren t ’ . D eux an s p l u s tard , l e
ré s id ent d e Franc e a la cour a rchiép iséopa le ,

M . Foucher
,
annonc e

au synd i c royal G untzer
, que , d an s l

’affa i re d e l a bate l l er i e , i l n
’ a

pas réu s s i à ob ten ir l a mo i nd re conc e s s ion pour l e s nouveaux
suj e t s de Sa Maj e s té . J ’ ay eu

_ qu e lque s conver sat ion s ave c l e s
m ini stre s d e ce con s ei l e t j 'ay e s sayé

,
mai s i nut i l emen t

,
de l eur

fa ire entendre vos tre bon d ro i t . Ces gens - l à ont mesme tel l emen t
engagé M . l

’

É lectéur de Mayenc e a me re fu s er l e règl emen t que j e
l ’ay pre s sé de fa ire , qu

’ i l ne m ’a pas e s té pos s ibl e d
’

ob ten i r aucun
sucœ z

°
.

Aus s i le membre du Magi s tra t qu i é ta i t c h e f (O berherr ) de la
tribu de l

’

Anc re
,
J . éc r iva i t - il mé lan col iquement en

1684 Le Rh in
,
c e tte vo i e de commun i cation nature l l e entre

l
’

I talie e t les Pays—Ba s
, qu i é ta i t au t re fo i s l e fl euve le p l u s fré

quenté , l e p l u s c é l èbre par son commerc e , est aujourd
’ hu i l e p lu s

dé la i s sé et l e p lu s On a c ssavé de reméd i er il l ’ inconvé

1 A rchives mun ic ipales, 2447.

M . Loeper (p . l06 ) se trompe d u tou t au tou t en d isant que l
'accord

ne fu t jama is ratifié . I l é ta it si b ien consid é ré comme val id e par les parties
contrac 1antes qu e jusqu ‘en 1 749 on ne pa rle à S trasbourgque d e son abol i
tion d é si rabl e . (A .A . 2248 D

'a i l leurs le tra ité du 28 septembre 1751
commence par reconna itre (5 1 ) la val id ité des s tipu lations d u 24 ma i 1681 .

3. F oucher il Guntzer , A schafl enbourg, 26 ju il let 1683. (A rchives mun ic i
pales . )
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moderne c elu i qui a vu le p l u s effroyab l e d é sordre dan s la c iren
l at ion d é S e sp èc e s , l e s var i a t ions les p l u s bru squ e s quant à l eu r
val eur offi c i e l l e et l e mo in s d

’

honné teté ch e z les gouvernan t s et les

p
ar t i cu l i er s qu i l e s j eta ien t dan s le pub l i c . C ’ e st , en Allemagne , l e

r ègne tr iomphant des rogneur s d
’

or et d es faux—monnayeur s (K ipp er
und ÏVipp er ) , dont les hauts fa i t s ont é té mi l l e fo i s invec t ivé s en ver s
e t maud it s en pros e duran t la guerre de T rente An s 1 et qu i ont

é té trop souven t im i té s par c e ux— l à même dont le d evo ir é tai t de
l e s répr imer e t de l e s pun i r .

D e toute s l e s région s du Saint -Emp ire romain , l
’

Alsace e st p eut
ê tre c el l e qu i a l e p lu s souffer t d e cet é tat de cho s e s , par su i te de s a

une tré s simple opération d
‘

ari thmé tique pour fixer l equ ivalence de l
’

an

cienne e t de la nouvelle monnai e .

A u X V I e sièc le , la c ré ation d ‘une nouvel l e monna ie , commune à tou t l
’

Empire

introduisit enA lsace une seconde sé rie d e d é signations moné tai res . Lefl or in,

valant d ix schel lings , é qu ivala it par su i te à une d em i— livre pf enning. I l se

partageait en qu inze ba ts , valant chacun hu i t d eniers , ou ensoixante kreut
ser , qu i vala ient chacun d ouce d enier s . Le fl orin v ala i t donc 120 d eni ers
ou p fennings . O nmonnaya i tau ssi au X VI l ° sièc le des pièces de trois kreu t
zer (pla pper t ) d e trois batz (d r e ibœ tsner ) e t d e six batz Le

fl orin d e S trasbourg(Ga id en S tra ssburger \Va c /zr ung) n
‘

é t
'

a i tplus d
’ai l leu rs ,

lu i aussi , au X vl l ° siècle , qu ’un florin de comp te , évalué trois lsreutser ou

six pfennings p lus cher que le fiorinrhénan ord ina ire (rlœinischer Gu ld en) ;
i l compta it donc 63 lcreutser ou 126 pfennings.

Les tha ler s ém is d ’abord au X V I ° s iècl e comme é qu ivalents d u fl orin d
’

or ,

conservè rent m ieux que lu i la fixi té d e l eur valeur et d é passaient cell e d u
ga ld en d

‘

un sixième , au d é but d u X vI l ° sié c le ,

‘

d
‘

un tiers au mi lieu d u
s iècle , de pré s d e la moi tié dans les anné es qu i précèdent 1700. Cela d i t,
nous fou rn irons au lecteu r unmoy en d

’appréc ia tion , a peu p rés exact , de
tous les chi ffres qu

‘

i l a rencontré s dans le cou rs d e cet ouvrage , en emprun

tant a M . Hanaue r le tableau suivant
D ans les anné es 1601 — 1619 ,

3

) 1625 - 1650 1651- 1675 . 1675 —1700.

La l ivre pfenning 18 f. 50d
’

aujourd
‘

hui 50 20t. 12 Livre Pfennig.

Le thaler 13 75 9 35 15 9 Le thaler.

Le fl ori n 9 25 6 25 10 6 Le fl orin.

La l ivre de Colmar: 14 80 10 13 30 8 Livre deColmar.

La l ivre de Bâ le 7 40 5 6 65 11 Livre deBâle.

a ) Les anné es 1620-1624 0nt é té é l im iné es par M . Hanauer pu isque ce fu rent
les anné es d e la grand e crise moné taire en A lsace ; les chiffres a ffé rents
auraien t faussé complètemen t les moyennes d e la pé riod e , alors que dé j à .
vu l ’ é tendue de chaque pé riode , ces moyennes ne son t plus qu ‘

approxima

tives . Pour trouver d es chiffres absolument exacts , on fera donc toujours
bien de se reporter aux tab leaux annuels, plus dé ta i l lés, d u premi er
volume d es E tud es économ iques .

l . L
’

ordonnance strasbourgeoise du 15 mars 1620 contre les mauva ises
espèces commence par une vé hémeu te tirad e d u ste ttme istre A dam Zorn
contre les pratiques financ iè res malhonnêtes qu i ont d im inué , pu is fa it
d ispara itre le pré c ieux tré sor d es espèces honnêtes, bonnes et german iques,
e t qu i plongent a insi , pour sa tisfa ire la rapac i té d e quelques ind ivid us , tout
le pays dans une m isère profonde et qu i l

‘

épu isent a vec une avid ité e t une

insolence peu chré tiennes
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S i tuat longeograph iqu e tou te part i cu l iere . Le monnayage des p i è c e s
n éc e s sa ire s au trafic ne s e fai sa i t qu

’ en trè s pet i te part i e dan s l e

pays même , malgré l e nombre d
’ate l i er s monéta ire s qu

’

on y ren

contre de bonne h eure .

L ’

évêqu e de Strasbou rg y avai t été p endant longt emp s le seu l à
battre monnai e ; ver s la fin du X I I I e s i èc l e

,
i l c éda son dro i t à un e

a s soc ia tion de patr i c i en s d e l a c i té , l e s H a usgenossen, qu i l
’

exploi

tèrent , de son con s entement , à l a Monna i e de Strasbou rg; pu i s ,
c en t an s p l u s tard ,

l a vi l l e l ibre u surpa sur c eux - c i ce dro i t régal i en ,
san s pos séd er pour tan t de pr ivi l ège imp ér i a l à cet égard . C ’ e s t en
1508 s eu lement que Maxim i l i en l“ l

’

autori sa à frapp er des flor ins
d

’

or ; l a frapp e d es p i è c e s d e s ix ba ts ou d ic /rp fennz
‘

ge date de 16 13,
cel l e des p i è c e s de troi s ba t: ou d opp e lgrosc /zen d 8 16 15 . Malgré
l ’act ivi té cons idérab l e d e la Monna i e de Strasbou rgdan s les p remi ers
temp s de l a lu tt e trentena ire ‘, i l fau t même d e s cendre j u squ

’ en 1635

pour trouver des ducat s e t d es doub l e s d ucat s s trasbou rgeo i s ’ . La
cap i tu lat ion de 168 1 ré s erva i t à l a v i l l e le dro i t de monnayage ,
mai s

, dès 1687 , un fermier d
’

or igin e fran çai s e , nommé Damont ,
fut sub s ti tué dan s l e ba i l d e l a Monnai e au fi l s de l ’amme istre

Dominique D i etr i c h , et en mars 1690 une ordonnanc e royal e d éfen
da i t , d

’une man i ère ab sol ue
,
au Magi s tra t la frappe de monna i e s

que l conque s . J u squ a ce moment , l e trava i l moné ta i re y avai t con
serve une c er ta i ne importanc e , p ui squ e de 1682 a 1690 on ava i t
fabr iqué l ivre s de monna i e de Franc e , en p i ec e s de quatre
‘so l s , de qu inz e sol s e t de trente so l s , p lu s l i vre s ' en sol s
d

’

Allemagne , c e qu i donnai t un tota l d e l ivre s ’ . Les

ate l i ers s trasbourgeoi s s e rouvr i rent en oc tobre 1693
,
mai s pour le

comp te du gouvernement françai s , et l e Magi s trat r é c lama en va in
l e pr iv i l ège d e pouvo ir frapp er au moin s d es flor ins d

’

or pou r l e
commer c e d ’

ou tre -Rh in ; i l ne pu t même obten i r l a pe rmi s s ion d e
continu e r à monnayer lu i -méme les j etons de

-

p ré s enc e d es membre s
d e ses Conse i l s ‘
La “Monna i e ép i s copal e ava i t été

“ tran sportée a Mo l sh e im au

moment d e la rup tur e entre la vi l l e et l
’

évêqu e , e t de là Jean de

1 . En 1621 , onmonna y aità S trasbourg, soit au moul in des Hu it-T ournants ,‘
soit a l

’

anéien couvent des Cord eliers , d euxm i lle mares d ’

argentpar semaine .
(H anauer, I , p .

2 . Hariaùer, I , p . 56 . J e ti ens à répé ter ic i combien j e dois pour ce para
graphe , — et pour plusieur s autres . aux E tud es économ iques d e l

’I . l ’abbé
H anauer .

3 . La Grange . M émoire, fol . 240.

4 . Hanauer, I , p . 58-59 .

R .

’
RE U S S , A lsa ce .
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M andersche id t l a tran s féra ver s 1580 à Saverne . Se s produ i t s
11 eta i en t pas toujour s de bon a lo i ; i l s furen t d e

'

cr iés par l e s pr in c e s
de l a val lé e rh énane en 1604

, et m ême par les É tat s d e la Haute
Al sac e en 1607 . La Monnai e de Saverne travai l la i t encore en 1629

,

mai s e l l e paraî t avo ir é té d éfini t ivement fermé e quand c e l l e d e
Mo l s h eim fu t rouver t e , en 1630, et p l acé e en 1631 sou s la d ire c t ion
du maî tre - monnayeur de Stra sbourg,

J ean H ermann
, qu i fabr iqua

m ême p endant que lqu e temp s de l a monnai e ép i s copa l e dan s la vi l l e
l ibre e l l e—méme

”
. C ’ e s t ver s 16 74 que c e s sa la frapp e pour l e s

terre s c isrhénanes d e l ’évêché d e Stra sbourg; e l l e cont inua p endant
un c e rta in nombre d ’anné e s encore , à Oberkirch , pour l e s d i s tr i c t s
au delà du Rhin ’ .

Le s comte s de Hanau -Li chtenb erg ava i ent un ate l i er mon éta ire
a s s ez ac t if

,
à l a fin d u XVI e s i è c l e . I l c e s sa p robab l ement son travai l

aprè s l e p i l lage de Woe rth en 1633
,
fut rouvert à Bouxwi l l er

,
ch ef

l ieu d e l a régenc e hanovienne , en 1659 ,
e t d i sparut défini t iv ement ,

comme l 'a te l i er ép i s copal , au moment d es c ampagne s de 16 73 et

de

La vi l l e impér i a l e d e Haguenau ava i t re çu d
’ impor tant s pr iv i l ège s

moné ta i re s de Char l e s - Quint . Son at e l i er é ta i t for t ac t i f dan s l e
p remi er quar t du XVI I e s i è c le mai s une c er ta in e su sp i c ion s

’

a-tta

cha i t dès lors à s e s produ i t s ? Apr è s 1635 , on n ’ en en tend p lu s

par l er j u squ
’ en 1664

, où l e Magi s tra t de Stra sbourg d écr ie s e s

p i è c e s . La d e struc t ion pre sque comp lète d e l a malheureu s e c i té
duran t la gu erre de Hol land e mi t forc ément fin à tou t monnayage ,
mai s il e s t probab l e qu

’ i l ava i t c e s sé qu e lqu e s année s auparavant

La vi l l e de “ ’

issembourg,
hérit1ere d es p ri vi l ège s de l

’anc i enne
abbaye , exerça i t encore son dro i t de frapp e au XVI I e s i è c l e , mai s à
de longs in terval l e s , e t n e paraî t p lu s avoi r monnayé apré s 1626 5 .

Dan s la Hau te-Al sac e
,
où i l y ava i t d ’a i l l eu rs un trè s for t afilux

Hanauer , I , p . 68 .

2 , F ond é avan t 168” l
'atel ier é pi5 00pa l d ’

O berki rch t
‘

on0tionna jusqu a
l ’époque d e la guerre d e succession d

’

Espagne . Vers le mi l ieu du XV I I I ° siècle ,
les card inaux d e Rohan le rem irent en activi té , mais les E tats du Cerc le de
S ouabe d éc rièrent ses produ its , bien qu

’

ils fussent supé rieurs à. leurs espèces ,
et la trappe d ut s

‘arrêter.

Hanauer, l , p . 78-79 .

4 . I d . , ibid . , p . 77 .

5 . Dans une le ttre du 20mars 1620, les offic iers d e la pré fectu re d e Hague
nau informent l ’archiduc Léopold des malversationsd umai tre d e la M onnai e .
J ean- Gaspa rd M ock ; S trasbourg et H anau se plaignent du mauvais aloi des

etc . (A . H . A .C .

6 . Hanauer, p . 72 .
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el l e n ’ a j amai s songé à exerc er l e dro i t i n conte s tabl e qu
’ e l l e possé

da i t de battre monnai e , sau f p endan t la cr i se financ i èr e de 1622
1623,

afin d ’

en atténu er l e s effet s dé sa streux pour s e s bourgeo i s et

pour les vo i s in s , et e l l e c e s sa ses op érations imm éd i a tement après
On vo i t par c ett e énumérat ion suc c inct e que l

’

Alsace
, pay s trè s

commerçant , ne produi sa i t pas tou t l e numéra ire n éc e s sa ire à ses

tran sac t ion s var i é e s , e t d
’a i l l eurs

,
la frapp e des monnai e s y eû t- e l l e

été p l u s ac t ive , l e s e sp èc e s créé e s dan s la prov inc e s e s era i ent rap i
d emen t é cou lé e s p ar tou te s l e s front i ère s , à cau s e d e l eu r val eur
in tr i n s èqu e , un iver s e l l em en t r econnu e , et l eur fabr i c at ion n ’aura i t

pas empê ché l
’

influx , enquanti té s con s idérab l e s , de monna i e s al l e
mande s ou é trangère s . Les t ha l er s e t les

_ p fennings du Nord ,
les

florins e t le s kreutz er du Sud s ’y r encontra i ent ave c l e s rapp en e t
l e s batz su i s s e s , l e s b l an c s de Lorra in e , les _

‘

couronnes de Franc e ,
l e s ducatons d ’

I talie , l e s doub lon s d
’

E spag
‘

ne
, appor té s soi t par l e

commerc e , soi t par les -merc enaire s r ecru té s dan s tou s l e s pays
de l

’

Europe . Beaucoup de c e s monnai e s é ta i en t a l térée s par des
refonte s ; d

’au tre s é ta i en t tou t s imp l ement de la fau s s e monnai e ’
l a p l upart en effe t d es ate l i er s moné ta ire s d

’alor s n’avai en t poi nt l e s
b eaux co in s e t les balan c i er s pu i s sant s qu i rend en t a s s ez d iffic i l e
aujourd ’hu i

,
aux faux-monnayeur s , d

’ im i ter les p i è c e s au th entique s
e t de t i rer c ep endant un p rofi t s ér i eux de l eur coupabl e i ndu str i e .

On n ’a qu
’

à regarder l e s monna i e s du XVI I e S i è c l e pour constater
comb i en , pour l e s p i è c e s d iv i s ionna ire s su r tou t , la frapp e

'

en e st

gros s i ère e t l e mé ta l mauva i s . Dan s une S i tuat i on pare i l l e , on com

prend for t b i en que les autor i té s ai en t cru de l eur d evoir str i c t de
mettr e en gard e l e s pauvre s gen s , l e s femmes e t les paysan s contre
la s c é lérate s s e des filous C e s me sure s d e précaut ion paternel l e s
s e prena i en t d

’

ord ina ire sou s forme de grandsp lacard s , orné s , ou

pou r par l er p l u s correc t emen t , ac compagné s de repré s entation s

gros s i ère s des p i è c e s de monna i e sur l e squ e l l e s l e s gouvernant s
vou la i en t attirer l ’att ention d u publ i c ; i l s y énuméra i ent les e spèc e s
in fér i eu re s au poid s légal , c e l l e s d

’

un al l i age douteux , et d éfendai en t

1 . Hanauer, I . p 1 12 .

ne semb l e pas pourtant qu
'

i l y ait eu beaucoup de faux -mmonnayeurs
en A lsace même nous en avons c ité quelques exemples au troisième cha
pi tre d u l ivre I l l . O n peu t mentionner encore le cas de Christophe Guntzer,
le père ou l

‘

oncle d u fu tur synd ic roy al de S trasbourg. qu i tabri qua de faux
doublons avec l

’

orfèv re He id i , en 1663. et qu i se j eta d ans le Rhin pour
é chapper à la justice . M a is engéné ral , on“

in trodu isa it p lu tôt la fausse mon

na ie d u d ehors .

3. Den e infaltigen armen , das we iber und baurenm lck , d it l
‘

ordon

nance d u 29 d é cembre 1619 .
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de l e s mettre enc irc u lat ion C eta i t le numéra ire de b i en des pay s
qu i fourn is sa i t la l i ste des monnai e s d écr i é es de l a sor t e . A Stras
bourg,

durant l a gu erre de T rente An s , nou s voyons le Magi s trat
frapper suc c e s s ivement les p i è c e s d e s ix ba tz lorra in s (16 19 ) et l e s

p i è c e s d e troi s kr eutz er d
’

outre -Rhin
,
d i te s S chrecÀenberger

l e s a lbu s de l ’ emp er eur Ferd inand I l lu i - méme et l e s é cu s
de c er ta i n s p r in c e s i ta l ien s ”, les p ièc e s d

’

or du duc de Bou i l lon
(1623) et c el le s de Ven i s e e t des Pays - Bas (1646 l l a monnai e d

’

ar

gent enfin de l a répub l iqu e d e Genève
Sur ces front i èr e s encor e flottante s au gré des événement s mi l i
ta ire s

,
dan s un pays où su cc e s s ivement impér i aux et Fran ça i s , I ta

l i en s
,
E spagnol s et Su édo i s se heu rtèrent et s e remp l ac èrent à bre f

dé la i
,
l e s op éra t ion s de change d evai ent ê tre fructu eu se s pour l e s

banqu i er s e t ru ineu se s pour l e menu p eup l e . Les spé cu lateur s ach e
taient l e s e spèc e s sonnant e s d e bon aloi , datant du t emp s pa s sé , l e s
exporta i ent au d ehor s , pou r les y fa ir e tran s former en e spèc e s
avi l ies ou b i en l e s fa i sa i ent romp re et re fondre dan s l e s ate l i er s
même s du pays , ave c add i t ion d

’ un e par t d
’

alliage p lu s con s idérab l e
C ’ e st surtou t dan s la d irec t ion de la Lorra ine et d es T ro i s- Évêch é s
que s

’ e s t fai t dès l e s derni ère s anné e s du XV I" s i è c l e e t au commen

c ement du XVl l"
,
c e t exode des vi eux thal er s e t écu s , réco l té s , dit

un de nos éd i t s , j u squ e sur l e Marché -aux—Gueni l l e s (Gremp e lma rkt) .
On fabr iquai t à Nancy et à Metz de l a monna i e d iv i s ionnaire b i en
au- d es sou s du t i tre légal 5 , e t pu i s l

’

on e s sayai t d e ré i ntrodu i re c e
numéra ire , s i suj e t à c au t ion , dan s les vi l l e s d

’

Alsace . Le Magi strat
de Stra sbourg menaça i t i l est vrai , dès 1589 , de l a dé chéanc e de
l eur s emp lo i s e t d igni tes c eux qu i fera i ent un pare i l trafic e t pro
mettai t l e quar t de l a somme confisquée au dénonc iat eu r °

. Mai s la
monnai e frança i s e , qu

’

on appor ta i t par ta s au d ire du règl ement
de 1593

,
n ’ en cont inuai t pas moi n s d

’affine r ver s l e c en tre commer

l . Quelquefois aussi i l consentai t a les laisser circuler, avec une réduction ,

notab le au-d essous de leur pré tendue valeur nominale
2 . Comme i ls portaient à l ’exergue un agnelet . les ordonnances alsac iennes

les d é signen t d ’

ord ina ire sous le nom d
'
i taliaenische schaafi

3 . T ous ces d é cris se trouven t dans ma col lec tion particul ière d
’

ordon
nances sur p lacard s d u M agistrat d e S trasbou rg.

4 . O rdonnance du 28 février 1618 .

5 . O n constata en 1623, en refond an d es pi èces d e trois batz lorrains à
S trasbourg, qu ’elles n’ava ien t qu'un se iz ièm e d e leur va leu r normale , .un

trentièm e d u ti tre exigé par le réglement de 1559 . (Hanauer , I , p .

6 . D ans d 'autres ordonnances (celle du 15 mars 1620, p . on promet
tai t aux d énonc iateurs jusqu

‘au tiers d es sommes introdu i tes en fraud e .

P ar moments , ou é tai tmoins géné reux et ceux -c i d eva ient se conten ter d u
huitième ou même du d ixième d e l ’argent confisqu é .
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c ia l de l
’

Alsace . On fin i t par s e r é s igner à c ette i nva s ion , e t les
bourgeo i s d e l a v i l l e fur ent au tor i sés à rec evo i r en payement l

’

ar

gent é tranger , à la cond i t ion d e l e r ever s er dan s un d é la i d e t roi s
jour s , à la Monnai e

,
san s l e changer eux-meme s , n i le remettre en

c ircu lat ion , Une admin i s tra t ion sp éc i al e fu t cré é e dan s c e bu t en

1593
, sou s l e s au sp i c e s du Gouvernement , l e Bureau de change ou

IVec /zse l ‘. C et o ffic e rembour sa i t aux bourgeo i s la val eur ré e l l e du
numéra ire exot ique qu

’ i l s y apporta i ent , en ne t enant comp te qu e
du poid s e t du t i tre d es p i è c e s . I l y eu t a i n s i pour l a Répub l ique
une sou rc e de bénéfi c e s a s s e z cons idérab l e s p endan t une sér i e
d

’ anné e s ; pu i s la mauvai s e monna i e a ffluant de p l u s en p lu s , l e
Change muni c ipal , qu i é ta i t en même temp s une banque de p rê t e t
de d épôts , du t , en 16 12 ,

fermer ses bureaux
,
aprè s avo ir ru iné b eau

coup de p ersonne s et se s prop re s gérant s
L

’

altération d es monna i e s s e pra tique toujour s p lu s efi
’

rontément
,
a

mesure qu
’

on avance dan s l e XV I I" s i èc l e , e t en 1623,
l a mo i n s -value

de c er ta ine s p i è c e s atte in t à Strasbou rgju squ
’aux quatre c inqu i ème s

de l eur val eur offi c i e l l e . Les flu c tuat ion s moné ta ire s sont rap ide s
autant qu

’

énormes
3 et l ’a rgen t d i spa raî t de p lu s en p lu s de l a c i ren

lat ion
,
empor té par l e s armé e s de merc ena ire s qu i p i l l ent tour à

tour l ’Alsac e ,
ou b i en enterré par l e s malh eureux paysan s qu i

1 . I l y eut unbu reau ana logue à Colmar ; même le Wee/zsel de cette vi lle ,
qu i opé ra it forcément sur un pied plus modeste , échappa aux c rises qu i

emportèrent ce lu i d e S trasbou rg e t fonc tionna durant tout le X VI I e siècle
(H anauer , p . 581

2 . S u r l
’

histoire curieuse d e ce bureau de change et sa catastrophe . voy .

Hanauer, I , p . 576— 579 . U ne au tre ma isonde prêt p lus du rablement uti le
que le Wee/mel fut le bu reau é tabl i près la M onna ie d e S trasbourg ; tou t
bourgeois de la vi l le pouvai t se procu rer à la M unts l

‘argen t comptant néces
saire à son trafic , au taux de sans au tres frais , e t sans longues
d émarches , pourvu qu

‘

i l pùt fourn ir une couverture suffisan te . A vec une
m ise d e fond s prim itive fort mod este (e lle ne d épassa it pas 200florins ) , la
M onnaie m it à la d isposition d e la popula tion strasbourgeoise d epu is 1503,

d ate de la fondation d e ce tte ca isse d e pré t , j uSqu ’

e ii 16 17 , l ivres pfen
nings, soit francs . (Hanauer , I , p . El l e continua , ma is plus
mod estement , apré s la crise de 1623, a rend re d e notab les services . D ans
les anné e s 1641-1642 , el le avança l ivres au pub l ic , soit un m i l l ion e t

d em i de francs. Les béné ficewourtant de la v i l le d iminua ient notab lement ;
de 1630 a 1672 , i ls ne d épassè ren t qu

‘une seu le fois l ivres . Le plus
souvent , i ls osc i l lent entre e t 2 ,000 l ivres ; une fois m ême . en 1667 , le
profit se ré du i t à 650 l ivres . (Hanaue r. I , p .

3. M . Hanauer a d ressé le tableau d é ta i l lé des fluctuations prod igieuses
d es monna ies i l , 256 ) nous lu i empruntons quelques chiffres seulemen t.
En ju in 16 19 , le florin d ’

or vau t 120kreu tzer ; enmars kreu tzer ; en
ju in kreutzer ; en oc tobre 1621 : 240 kreu tz er ; en d écembre 162 1
300 kreutzer ; en ma i 1622 : 450 kreu tzer ; en ju i l let 1622 : 480 kreu tzerzen

octobre 1623 : 112 kreu tzer ; en 1624 : 108 kreu tzer ,
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gard er qu e lque argent dan s l e pays , pour n e p as favor i s er — son

ac caparement imméd iat p ar
’

l e s changeur s e t autre s indu str i e l s qui
spé cu la i ent sur l a refont e des monnai e s , i l n

’y avai t en réalité
_ qu

’

un

moyen prat ique , s inon for t honnê t e , c
’

éta i t d ’

altérer l e s émi s s ions
moné ta ire s nouve l l e s pour l e s mettre au n iveau de c el l e s des vo i s in s .
La p r i s e de po s s e s s ion comp l è te de l

’

Alsace p ar l a Fran c e aprè s
le tra i té de Nimegu e mi t enfin un peu d

’

ordr e dan s ce chaos .
: La

création de l a l ivre d ’

Alsace en 1681
,
fut su ivi e d ’une sér i e d ’

or

donnances d e La Grange des 26 d é c embr e 1681 i er févr i er
18 mar s 1683, 2 oc tobre 1686

,
et c .

, qu i fixèrent d abord l e s rappor t s
ave c l e s monna i e s anc iennes

, p u i s é l im inèrent suc c e s s ivem ent la
p l upar t des e sp èc e s d

’appoi nt , qu i abonda ient dan s l e pays , en

pre scr ivant à c eux qu i l e s détena i ent d e l e s por ter à la Monnai e .

Quant aux p i è c e s d
’

or et aux gro s s e s p i ec e s d
’ argent , venant du

d ehor s , l e commer c e a l sac i en é ta i t autor i sé à l e s rec evo ir comme

par l e pas sé , mai s i l d eva i t s e soumettre au tar i f é laboré pour l eur
évaluat ion par l a Cour des Monna i e s ; i l d evai t l e s remettre so i t à la
Monnai e , soi t aux changeur s royaux , san s pouvo ir l e s fa ire c i rcu ler

p lu s lo i n ; i l n e lu i é ta i t m ême lo i s ib l e de l e s réexporter au d ehor s ,
en quanti té p lu s con s id érab l e , qu

’ ave c un la i s sez - pa s s e r d e l
’

adm i

nistration c entra l e C e s d ifférente s mesures
,

_

app liqu ées avec p ers i s
tanc e ’ ne firent pas d i sparaî tr e , i l e s t vrai , tou te s l e s e sp èc e s
é trangère s ° ; mai s l e cour s en fu t consolidé

, . le numéra ire n e s e
c acha p lu s ; i l n e fu t p lu s auss i suj e t à des exagérat i ons de change
i nattendu e s et l e pouvoir d e l

’argent en général sub i t un e ba i s s e
s en s ib l e ‘, c e qu i p eu t ê tre cons idéré comme un s igne c erta in , s inon

di x d ern ières années i l avait fai t frapper des dem i—ba ts pour mares

d
’argent e t que toute cette belle monnaie d

'

appointavait absolument d isparu .

I l ré solut en conséquence d ’abaisser le ti tre d es nouvelles émissions et d e
cesser complètement la frappe des thalers . (Hanauer, I , p .

1 . Voy . là -d essus Hanauer, I , p . 267 - 270.

2 . I l fal lut en 1690 menacer d
’une amend e d e l ivres ceux qu

fera ient encore usage du fl orin. M . Hanauer (I , p . 268) c ite plusieurs arrêts
de 1690a 1697 , qu i montrent que la ré sistance d es popu lations à changer
leurs habitud es fut fort tenace .

3 . Ni surtou t les d énominations , qu i survivent partout aux choses ell es
mèmes .D e même qu ’

i l y a trente ans , les pa y sans a lsac iens appela ient encore
F ü nfl ti cer tha ler les p ièces de cinq francs, d e même on a compté d e

pré fé rence d ans le pays pargu ld en,
schel lings et la R é vo

lu tion. M ais les pièces ell es—mêmes furent dorénavant françaises .

4 . M . l ’abbé Hanauer, qu i , su r toutes ces questions dé l ica tes , a fa it d ’

i ti

nombrab les calculs et d ressé d es sta tistiques infin ies , adme t que ,
le pouvoir

de l ’argen t é tan t repré sen té d e 185 1 a 1875 par unf ra nc ,
i l aura i t é té , de

1651 à 1675 , de 2 fr. 65 , et d e 1676 51 1700, d e 1 fr. 84 seulement . (E tudes éco

nom iques , I I , p .
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g7 . ART I C LE S D E CO M M E RCE PRINC I PAUX

Grâc e à la fécond i té nature l l e du sol de l
’

Alsace
, au trava il

a s s idu de s e s popu lat ion s u rba ines et rural e s
,
a s e s route s nom

breuses , à la s i tuat ion favorab l e de sa vi l l e pr inc ipa l e au po int d
’

in

tersect ion du trafic entre la Fran c e et l ’Allemagne ,
' la Sui s se e t l e s

Pays—Bas
,
le commerc e d u pays fut en général prospère pendant

l a s econd e mo i tié du KvI e s i èc l e et les v ingt p rem ière s anné e s
du s i èc l e su ivant*. Mai s la guerre de T rente Ans mod i fi a rap i d e
ment c e tte s i tuat ion en appauvr i s san t les hab i tan ts ; en é lo ignant
toute sécur i té des grand s ch em in s , en rù inant complètement - le

pays . I l y eu t , i l e s t vra i , une repr i s e a c c entuée d e 1 650 ' à 1670;
ma i s l e s guerre s d e Lou i s -X IV sur l e Rh in . et aux Pays -Bas ;
eurent l eur contre -coup imméd i a t en Al sac e , et l

’

intendant La
Grange évaluai t à 2 50,

000 l ivre s la p er te qu
’

y éprouva i t annu e l l e s
ment le fi s c sur les p éage s d

’ entré e e t de sort i e
,
tant par te rre que

sur l e Rh in“. I l s e b erça i t c ep endant de l
’ e spoir qu

’un e repr i s e pro
cha in e des r e lat ion s ave c l ’Allemagne et la Hol land e fera i t rentrer
b i entô t d es sommes encore p l u s considéraM es au Tré sor royal ;
malheureus ement la longue guerre de la succ e s s ion d

’

Espagne

ach eva
,
tout au contra ire

,
de ru in er pou r longtemps l e commerc e

ex tér i eur de l ’Alsace . Comme il é ta i t d éfendu aux suj et s du roi

d
’ entrer ou de r e ster en correspondance

’

avec ses ennemi s , l e s
négoc iant s de Co lmar et de Stra sbourg furent ob l igé s d e recour ir

1 . Pour ê tre absolument comple t, il ne faut pas négliger d e d ire que ces

avantages incontestables furen t contrebalancé s d
’une façon fort fâcheuse par

les spé culations financ ières auxquelles se livra , a partir de 1690, le gouver
nemen t de Lou is X I V ,

sous le nom fa llac ieux d e reformations des mon

na ies Les changements arb i tra ires e t brusques d ans l
‘

é valuation officiel le
de la valeu r du numé ra ire en cou rs fu ren t aussi nu isi bles au commerce alsa
c ien qu ’

à. ce lu i du res te d u roy aume . O n trouvera su r ces O pé ra tioii s ,

'

qu i ne

s ’arrêtèrent que ve rs 1726 , des renseignements d é ta i l lés chez M . H anauer ,
I
, p . 473 482 .

2 . I l existe aux A rchives munic ipales d e S trasbou rgun extrait d es registres
de la D ouane , d ressé en février 1750; a propos d es d émê lé s commerc iaux avec

M ay ence: C ’est un j ournal chuonologique, al lant d e j u i l let 156 4 a 1617«et

dé ta il lant, avec les noms des négociants e t d es batel ie1 s, toutes les ma 1 0han
d ises arrivé es à S trasbourg par terre et par eau , le nombre des tonnes , . la

nature du
_
fret , etc . On y trouverai t b ien des d é tai ls curieux su r le commerce

d e la ,v i ll e libre au commencement d u -X VI I ° siècle . (A . .

3 . La Grange , M émoi re
,
fol . 232 .
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aux bon s offic e s des n égoc iant s n eutre s de la Su i s s e , surtou t de
c eux d e Bâle

, pou r continu er l eurs r elat ion s d ’affa ir e s avec l e s
Hol landa i s e t l e s All emand s . Le s con féd éré s s e p rê tèrent , ave c
un e comp l ai sanc e fac i l e à comprend re , à c e qu

’

on d emanda i t d ’ eux .

I l s profitèrent des c irconstanc e s pou r acqu ér ir la confianc e de l eur
c l i entè l e d ’

oc ca s ion
, pour s

’ in it i er à tou s s e s b e so in s e t peu à p eu
e l l e pa s sa d

’un e façon d éfin it ive aux supp léant s momentan é s . Quand
aprè s qu inz e an s de gu erre l e s S trasbourgeois vou lurent r eprendre
l eur s r e lat ion s d i rec te s . i l e ta i t trop tard , et l e s d eux t i er s du com

merc e en gro s d e Strasbourg s e trouvèrent avo ir pa s sé entre l e s
main s des grand s n égoc iant s bâlois‘.

I l n e saura i t ê tre que s tion de fa i re entrer dan s l e cadre d e c et te
é tud e tou t l e dé ta i l d u commerc e a l sac i en de l ’époqu e , l eque l tout
nature l l emen t embras sa i t la maj eure par t i e des art i c l e s qu i s e ven
da ient e t s ’

achetaient a lor s dan s l e r e st e de l’Europe . Nou s nou s
borneron s à donner qu elqu e s ind i ca tion s spé c ia l e s , r e l evée s dan s
nos sourc e s

, pour l e s branch e s de commerc e p l u s par t i c ul i èremen t
important e s , au XVI I e s i èc l e

’

A . Commerc e d u sel

Un des pr i n c ipaux ar ti c l e s du trafic d
’

Alsa ce é ta i t l e s e l .
qu

’

hommes e t bê te s v consommai ent en quant i té s cons idé rab l e s“.

La p rovinc e n
’ayant poi n t de mine s d e sel gemme e t fort peu de

sourc e s sa l ine s
,
a in s i que nou s l

’ avon s vu p lu s hau t , c
’ e s t du

d ehor s qu
’ e l l e deva i t s e procurer c ett e d en ré e ind isp ensab l e . On

pou rra i t p en se r que c
’ e s t de l a Lorra ine exc lu s ivemen t que la

Ba s s e e t l a Hau te -Al sac e t ira i ent leu rs p rov i s ion s de s e l , e t c erta i
n ement i l en venai t de là de s quant i té s trè s cons idérab l e s . De
Di euz e , Vie et Moyenvi c

,
on le vo i tura i t par Sarrebou rg,

Phals

bou rg et Saverne ve rs la Ba s s e -Alsac e
, par Sa in te -Ma r i e e t par les

co l s d u Bonhomme ou de Bus sang dan s l a pa rt i e mé r id ional e de la

p rovinc e . I l exi s ta i t des tra i té s formel s pou r l a fourni tu re du se l

1 . E . Lehr, M é la nges d ’

histoi re a lsa tique , p . 40—41 , d
’après les papiers de

l m tendant de l
‘

A lsace , M . d e S eri l ly .

2 . O n trouvera enou tre une fou le de donné es d e statistique commerciale .
recuei l l ies d ans tou tes les archives d'A lsace , dans le second volume d es
É tud es économ iques , de M . Hanaue r .

3. Pour fourn ir un chiff re pré c is, nous d irons q ue la petite loca li té d e Barr
ti ra d u gren ier a se l de S trasbou rg. d epu is 1695 jusqu ’au mois d ’aoû t 1698 ,

703 qu intaux , qu ’on _

v expéd ia it par envois bimensuels . (Arch. municipales,
A .A .
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comme tou t monopol e , c e lu i-Ci fa i sa i t
’

touch er de gros bénéfi c e s aux
s e igneurs , au d é tr iment de l eur s suj et s que frappai t un e lourd e
amend e 5 11s o sai en t s ’

approv isionner a i l l eur s qu
’au magas i n de

l eur ma1 tre‘. Gén éral emen t , c
’

étàit le ba i l l i qu i é ta i t c hargé d e la
surve i l lanc e de c e s gren i er s à se l locaux 2 parfo i s au s s i l e s gouver
nants tra i ta i ent avec un entrepreneur", i sraé l i t e ou chré t i en‘

, qu i

afi
’

erma it l e droi t de vent e pour un nombre l im i té d
’année s

,
et

céda i t en su i t e des dépôt s de dé ta i l à d es i nd iv idu s so lvab l e s“.

Plu s tard
, quand l a ferme général e frança i s e fut é tab l i e partou t

en Al sac e , c e furent l e s rec eveur s géné raux qu i eu rent la d irc e
t ion des grand s gren i er s à s e l de la prov in c e . I l s d i s tr ibuai ent la
marchand i s e en gros , par tonneaux d

’ environ s ix qu in taux chacun ,
aux admin i s tration s s e igneur i a l e s e t local e s , qu i l a revend ai ent ,
en por t ion s p lu s ou mo in s grand e s , au pub l i c . En 1675 ,

l e qu inta l

pr i s aux magas in s royaux , se payai t 10 l ivre s -16 so l s et 8 d en i er s
de monnai e frança i s e“. La vi l l e d e Stra sbourg,

repré s enté e par un
de s e s bourgeo i s , l e s i eur W ii rtz

,
avai t

,
en 1697 ,

un tra i té spé c ia l
ave c l e s sa l in e s de Lorra in e . Le r ézal de sel lu i revenai t , l ivré à
domic i l e , à 16 l ivre s s eu lement ; e l l e l e r evenda i t

,
au dé ta i l

,
à

28 l ivre s 16 so l s , e t comme i l s ’ en d éb i ta i t annue l l emen t j u squ a

quin taux su r le terr i toi re stra sbourgeo i s , c e t art i c l e de com

1 . C
’est a insi qu'André M unsch, de M ittelwihr, est frappé d ‘une amend e

d e d ix livres pour avoir acheté d u sel en dehors des terres de R ibeaupierre .

E . En décembre 1652 , les paysans d e M ittelbergheim pro

testent v ivement contre l ’ob l igation d ’aller acheter l eu r sel au grenier d e
Barr . (A rch . mun icipal es de S trasbourg, A . A .

2 . D ans le ba i ll iage strasbou rgeois d e W
‘ asselonne , le bai l li d é signe , en

1699 , a chaque communauté un en treposeu r offi c iel ; il in forme, le 10 d é

cembre , le M agistrat des places d e ce genre encore vacantes . (A .A .

3. Voyez les tra ité s signé s le 25 sep tembre 1699 , avec J ean-Christophe Re in
hard t pour là ‘ ÎOU PD ÎlU PG d u se l aux bai l l iages d e Barr , Wasselonne et

Nordheim , et le 11 d écembre d e la même anné e , avec M athias \Vey], de
\Vesthofi en, pou r la fou rn itu re de D orlishe im, I tienheim , etc . Le ba i l courra
d e la S aint- M iche l 1699 a la S a int - M ichel 1 703. Ce que nous ne pouvons nous
expl ique r, c

‘est que le prem ie r pa iera à la ca isse d u Grenier à sel (S a ltsca ssa )
le quartau t de sa marchand ise , 8 fl orins 5 schel lings , et le second , 2 fl orins

9 schell ings seulement . (A .A .

4 . En 1660, c ‘est un J u if d e Bouxwi l ler, en 1681 , un J u i f de \Vesthoffen

qu i achè ten t au ,
seigneu r d e F u rd enhe im , F rançois Reisseissen, le d roit d e

la vente locale d u sel . (R euss , F ü rd cn/zc im , p . 7

5 . A Landser , par exemple , c'est le cabare tier d e l ’end roit. (M émoi res d e

d euav voy ages , p .

6 . Quarante l ivres de se] se vendent à S a inte— M a rie aux- M ines , à 3 florins
36 kreu tzer (en onvoi t quels jol is béné fices pouva ien t encore fai re les
se igneurs après avoir acqu itté la taxe royale . (Documents sur S a inte—M a r ie

p .



É TAT ÉCONOM IQUE D E L

’

ALSA CE
—701

merc e s eu l p rocu rai t , s elon La Grange , un bénéfic e net d e p lu s d e
livres. à l a ca i s s e muni c ipal e‘.

Le s e l d e Lorra in e n ’

é ta i t pas d
’a i l l eu rs un iqu ement un ar t ic l e

d impor ta t ion en Alsac e ; i l en pas sa i t encore , du mo in s au com

m encement du XVI I e S i ècle , des quant i té s a s s ez impor tante s en
trans i t pou r l e s pays d

’

outre-Rh in . En 1622
,
nou s voyon s m ême un

négoc iant du margravi at d e Bade , nommé Jos eph \Veyss ,
s ’ oc cupe r

d e fa i re ar river des s e l s lorra i ns dan s le s cantons he lvé t ique s ’ .

B . Commerce d es cér é a les

Nou s avon s d éj à touché au commerce des c éréal e s dan s le chapi tre
re lat i f a l ’ agr i c u l ture .

3 C ’

es t
,
avec c elu i d es v in s

,
le p lu s consid é

rab l e de la provinc e , durant tou t le X\ 11e s i è c l e , du moin s dan s les
anné e s où l e pays n

’

é ta i t pas dé so lé l u i -même par l a famine , et où l a

pré s enc e d
’armé e s ennemi e s n ’avai t pas consommé toute la récol te

d
’

unautomne et dé tru i t d ’ avanc e c e l l e de l ’automne su ivant . Les
l arge s p la ine s , b i e n cu lt ivé e s , de l

’

Alsace movenne p ermetta i ent en
effet une c ulture des c éréal e s d épa s sant de beaucoup l e s be so i n s d e
l a con sommation loca l e , et la ven te au d ehor s du surp lus , so i t dan s
la d ire c t ion de l ’E st , ver s l

’

Allemagne ,
so i t dan s la d ir ec t ion du Sud ,

ver s la Su i s s e . Le p r i nc ipal c entre du commerc e d
’ expor tat ion se trou

vai t à Strasbourg, où tou te s l e s fondat ions p i eu s e s , les c hap i tre s d e la
v i l l e

,
l e s h ôp i taux , etc .

,
réun i s sa i en t l eur s ré co l t e s et où b ien des

p et i t s s e igneur s t err i tor i aux mettai ent à l
’abr i ou amenai ent en vente

lecontenu de l eur s grange s dîm ières , longt emp s avant que l
’

adm i

ni strat i on frança i s e eû t songé à ordonner qu
’ en ca s de guerre , les

récol t e s de tout l e p ays fu s s ent conc en trée s dan s les p lac e s forte s ,
afin de paralys er le ravi tai l l ement de l ’ ennemi Nou s avons vu p lus
hau t déj à que les vente s de c é réal e s à Strasbourg même (et l e s
r ègl ement s dé police d

'au tre s vi l l e s d ’

Alsace é ta i en t p lu s ou mo in s
s emb lab l e s à c eux de l a p eti te Répub l ique ) é ta i ent sévèremen t et

La Grange , M émoire , fol . 28 8 . Naturellement , à S trasbou rg, le nombre
d es d é tai l lan ts é tai t consid é rab le ; il é tait d e 36 en 1632 ,

d
’après un Relevé

nom ina tif d es ma rcha nd s d e se l , dressé le 28 oc tobre . (A rch . munie … A . A .

2 . A rchives municipales , A . . 2590.

3. Voy . au chapitre de l
’

Agr icultur e ,
“

p . 545 .

4 . L
’

ordonnance d e La G range d u 28 avri l 1 690p rescriva it à tous les
habitants d u pays d

’amener le'

urs
'

grains à l ’une d es forteresses de Bel fort ,
H un ingue , Brisach, S chlestad t . S trasbourg, F ort —Lou is Landau et Phi l ips
bourg,

sous peine d e trois mois de prison et 500 livres d amend e , en ne gar

dan t que ce qu ’ i l fallait pour nourrir sa
‘

fami lle pendant quatre semaines
E .
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minu tieu semen t réglée s par des ordonnanc e s (K aram a rc /rtorclnungen_

fréquemment renouve lé e s au XVI I e s1ecle , et qu i vi sa i ent su rtou t à
empêche r l

’

accaparement des gra in s par les part i cu l i er s , s i b i en

qu
’ un spé cu la teur é ta i t vra iment empê c hé de fai re des achat s un peu

cons id érab l e s ‘. C e s re s tr i c t ion s ne s
’

app liqua ient pas ,
nature l l e

ment
,
aux gouvernant s eux-m êmes , qu i ve i l la i en t avec so in à l

’

ap

provis ionnement des gren i er s pub l i c s , afi n d e pouvo ir revendre , en
temp s de d i s ett e , a des pr i x modéré s , l e b lé ou la far i n e a l eur s
bourgeo i s e t à l eur s suj et s .

Mai s s i c e s règl ements , s tr i c temen t app l iqué s , emp êchai ent le s
abu s d e se produ ire au Marché - aux—Gra i n s , et , pour a in s i d ire , sou s
les yeux de l ’ au tor i té" une fo i s que l e drap eau , ind iquan t l

’

ouver
tu re du marché

,
ava i t é té h i s sé , au signa l donné par la c loc he de

l a C ath édral e , on ava i t trouvé moyen d ’

é luder les pre sc r ip t ions du
Magi s tra t , en créant une e spèc e de marché irrégul i er ,

en d ehor s d e
l ’ enc e i n te de la vi l l e . D es revend eu r s c lande s ti n s , bou rgeo i s , tu a
nant s

,
é tranger s , s e porta i ent à l a rencontre d es paysan s qu i arr i

va ient avec l eur s cha r iot s chargé s de gra i n s , l eur payai ent a bo ire ,
l eur fa i sa i en t d e p et i t s cad eaux , e t l e s amena i ent de l a sor te à con
c lure avec eux des vente s en d ehor s des cond i t ions fixé e s par l

’ auto
ri té . Comme i l é ta i t évid emment p l u s commode pour le p roduc teur
de s e dé fa ire de sa ma rchand i s e en bloc ,

e t san s p erd re son t emp s
à attendre

, parfo i s en vain , l e s ach eteur s , l e M agistrat eu t beau
dé fendre c e trafic i rrégul i er ,

frapp er d
’un e amende les coupab l e s ,

en promettre le t i er s au d énonc ia teur Le nombre même des éd i t s

p romulgué s à ce suj e t montre b i e n qu
’ i l s é ta i ent impu i s sant s à

rép r imer l
’ abu s . C elu i du

'

26 j u in 1622 nou s apprend que parfo i s i l
y ava i t tout un marc hé qu i s e t ena i t d evant les por te s d e l a v i l l e , où
l
’

on n
’

achetai t pas s eu l emen t d u blé , ma i s encore du v in , d u lard ,
du beurre e t d u fromage appor té s par l e s paysanne s , tand i s que l e s
c i toyen s honnê te s , ob é i s san t à l a loi , attenda i en t au marché offic i e l
e t n e voyai ent r i e n v en i r . En va i n l ’au tor i té s ’é l eva i t contre c e

monopo l e ego i s te e t annonçai t des châtim ent s p l u s terr ibl e s ,
qu i in sp i re ra i ent l

’

épouvante aux fraud eu r s ou n e vo i t pas quc

1 . O n appela i t c es achats, envue d e spé culat ions de revente ,
lxa uf en. S ans doute , la d é fense é ta i t assez é lastique , pu isque l ’ordonnance de
1609 permetta i t à chaque bourgeois l ’acha t de d ix quartau ts d e blé , cel le de
1635 de quatre quartauts pa r jour d e marché . M a is les accapareurs en gr and
n

’

en é ta ien t pas moins exclus .

2 . Le marché se tena it tout près de l'Amme isærstub0, a la Lanterne .

3 . O rdonnance d u 13 mars 1622 .

4 . O rdonnance du 26 novembre 1627 .
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c e qu i s expl ique soi t par une produc t ion for t rédui t e , en Alsac e
même , soi t par l a s i tuation p lu s sat i s fa i sante de la produc t ion agr i
co l e dan s l e s t err i to ir e s l im i trophe s l e s d eux cau se s p euven t au s s i
avo ir s imu l tanément exerc é l e ur influ enc e .

Pour c e qu i est du pr i x d es c éréal e s , il a nature l l emen t var i e
d

’une façon cont inu el l e durant l e s c en t anné e s du XVI I e s i è c l e
,

j usqu a valo ir
,
à c er ta in s moment s d e famin e ou de cr i s e é cono

m iqu e ,

—hu i t fo i s plu s qu
’au moment où l e s pr ix é ta i ent l e s p lu s bas .

M a i s ”

en négl igeant c es é car t s extrêmes , l a moy enne n
’ a pas sensi i

b l ement augmenté . L
’

hec tolitre d e froment , qu i vala i t à S tra sbou rg
1 0 franc s d e notre monnai e ac tuel l e en 1601 , y vala i t 12 fr . 60 en
1 700‘.L es pr i x les mo i n s é l evé s (5 fr . 90 et 5 fr . 66 ) furent payé s
en 16 19 e t en 1696 ; l e s p l u s é l evé s (34 fr . 4 6 et 4 4 fr . 54 ) en 1623
et en 1638 . Les ch iff re s donn é s pou r la Haute -Alsac e sont en général
mo in s é l evé s que c eux d e l a Ba s s e —Alsac e , ma is d e peu s eu l emen t ,
p eut—ê tre par c e que ce tte d erni ère ava i t des d ébou ch é s p lu s fac i l e s ’ .

Eneffet
,
Co lmar ,

l e c entre du commerc e des gra in s pour la Hau te :
Alsac e

,

’ n’ ava it guè re de commun i cat ion s av ec l a r ive d roi t e du
Rhin

,
ni de commerc e fl uvia l comparab l e à c e lu i - de S trasbourg,

et
son uniqu e débou ché pour les cé réa l e s é ta i t la Su i s s e s ep tentr ional e ,
a sse z fer t i l e e l l e -même pour fourn ir des b lé s à l’Alsace

,
en temp s

d e d i s e tt e . On ne vo i t pas qu
’

on en a i t fa i t pas s er , au mo i n s d
’une

façon su ivi e , n i en Franche —Comté , n i en Lorra in e ".

L
’

impor tat ion des b lé s étranger s n
’ a j amai s eu l i eu qu a d es

moment s de fam ine ou quand le nombre des troup e s campé e s en
Al sac e ava i t épu i sé l e s gren i er s ou empê ché l e s s emai l l e s pour
l ’anné e p rochai ne . Mai s les frai s de tran spor t de Bâl e à Co lmar
é ta i en t for t é l evé s ‘ e t par su i te , à moin s de né c e s s i té s p re s sante s ,

les tabl es dé tai l lé es d ans Hanauer (I I , p . 96 su iv .

2 . D après M . H anaue1 (I I , p . la mov enne d u prix d e l ’heetolitre de
froment fut :
D e 1601-1625 — 10fr. 96 pour la Basse -A lsace , d e 10fr. 8 1pour la Haute -A lsace .

1626 1650 19 1 5 62

1651 - 1675 7 4 1 7 50

1676-1700— 13 54 12 18

1875 — 19 93 19 80

I l est quelque fois question d e blé s venant de Bou 1gogne (F ranche
Comté ) pendant les gue rres d e Lou1s\ l l l e td e Lou i s X I V, mais c'e s t géné ra
lemen t pou r l

’usage d es armé es frança ises , non pour les particu liers
4 . En mars -1638 , q

‘

uand la 'v i l le d e Colmar fi t venir d es grainsde Bâ le
el le du t payer qua tr e ne rins par sac pou r le transport ; i l est vrai que c ’é ta i t
temps d e

’

t
‘

am ine e t que les rou tes é ta ien t peu sû res . (M ossmann, M a tér ia uæ,

Reouc d
’

A lsa ce, 1880, p .
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on ne songea i t guère a s
’

approvisionner au dehors . C’ e s t dan s le
s econd quart du s i è c l e que c e tt e importat ion a dû forcément ê tre

p lu s ac tive , pu i sque c
’ e st alor s que l e s b lé s ont été vendu s l e p lu s

cher
,
tand i s que dan s l a pér iod e su ivante , de 165 1 51 1675 ,

l e s p r i x
ont s i cons idérab l ement ba i s sé que l a concurrenc e é trangère n

’aura i t

p lu s couvert s e s frai s de tran sport . C ette ba i s s e des pr i x e l l e -même
a été c er ta i nement am enée d ’un e part par l e c alm e qu i règne d e
nouveau dan s l e p ays et qu i p ermet un travai l des champs p lu s
régu l i er e t p l u s rémunérateur , d

’au tre part par l a d iminut ion de l a

populat ion , su i te de l a guerre de T rente An s qu i romp it l
’

équi l ibre
entre la product ion e t la con sommation du pays . Dans l e d ern i er

quar t du s i è c l e au contra i re , l a populat ion augmentant rap idement
e t le s guerre s reprenant d e p lu s b e l l e , l e s p r ix remontent

,
s an s

atte indre cependant
’

ceux du t emp s de l a l utte trentenaire ‘.

C . Commerce d es vins et ea ux —d e- vie

Les Al sac i en s du XVI I e s1ecle é ta i ent desbuveur s émér i te s on

p eu t a s surément l e s r e connaî tr e déj à “

dan s le c roqu i s tracé , d
’ une

p l ume al er te , par M . l ’abbé Hanau er
, par lan t de l eur s de sc endant s

contemporain s . L
’

Alsac ien bo i t e t a im e à bo ire ; i l bo i t quand i l
a so i f, e t i l lu i arr i ve souven t d ’ ê tre a l téré . Mai s i l boi t au s s i

,
alor s

qu
’aucun b e so in n e l e pre s s e , par hab i tude , par cour to i s i e , par

bravade , par d i s trac t ion , par goût ? Si , malgré c e tte soi f b i en
carac tér i sée

,
l
’

Alsace a fa it , en d ehor s du commerc e i ntér i eur , qu i
amenai t dan s l e s vi l l e s e t l e s v i l lage s de l a p l a i n e l e s produ i t s d es
coteaux vosgiens ,

un commerc e de vin s a s s ez impor tant au d ehor s ,
c ’ e s t que l e s réco l t e s des vignob l e s du pays dépas sa i ent notab l em ent ,
dan s l e s anné e s favorab l e s , l e s b e so in s de la consommation local e ;
mai s s eu l s les vin s l e s p l u s cap i teux , l e s p lu s fac i l e s à conserver
sorta i en t de l a provinc e . Cela exp l ique en même temp s que l e s pri x

1 . Le prix du pain su ivit au X VI I ° siècle une marche analogue ; le prix
du kilogramme de pain b lanc coû ta enmoyenne , 5 S trasbourg, d e 1600—1625

34 c entimes ; de 1626-1650 59 cent . ; de 1651 - 1675 22 cent . ; de 1677—1700
41 cent . J ’a j outerai , comme terme d e comparaison , qu

’

i l se paya it 53 centimes
d e 1851 -1875 . (H anauer, 11, p . Outre les prix de S trasbourg, Colmar,
Bâle . etc . ; comparé s par le savant auteur des E tudes économ iques , ou trou
verait encore dans d ’autres archives alsac iennes des sé ries d e dônnées
authentiques sur le prix des cé réales au X V I I e siècle . Nous savons par
M . F ischer (Geschichte con. Za bern, p . 218 ) qu

'
on conserve aux A rchives de

S averne la sé ri e complète d es mercuriales de la S aint-M artin , le F ruc /zt
sc/1 lag offi ciel , dressé par le M agistrat pour les anné es 1544 a 1673.

2 . Hanauer , E tud es , I I , p . 313.

R. RE U S S , Alsa ce .
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du XVI I e S i èc l e so i en t re sté s général emen t a s s e z bas ; les crû s ord i
naires n ’é ta i en t pas , en effet , d

’

un p l ac ement fac i l e à l
’

é tranger
p ar c e que tou t autour d e l

’

Alsace s e trouvai ent d ’au tre s pays vi t i
col e s , e t d an s l

’ i ntér i eur même du pays , on ne pouvai t tran sporter
b i en lo in

,
en temp s ord i na ire , l e s e sp èc e s in fér i eure s , pu i squ e l e s

fra i s de tran spor t aura i ent dépa s sé b i entôt l e pr ix d
’achat de l a mar

chandise . La con sommation sur p lac e 5 imposa i t donc à p eu prè s
pou r tou t crû qui n

’avai t pas un renom part i cu l i er .

San s doute on n ’ en e s t p lu s , au XVI I e s i è c l e , aux pr i x fabuleux de
bon march é qu

’

on r encontre au XV“ . C ep endant l e s amateur s
du j u s de l a tre i l l e n ’avai ent pas trop le dro i t de s e p la indre ;
en 1602

,
un l i tre de bon v in s e vendai t v ingt- c inq c ent ime s de notre

monnai e ac tu el l e
,
e t s i parfoi s , à l a su i te d e p l u s i eur s mauva i s e s

ré co l t e s
,
l e pr i x doub l ai t et trip l a i t même ’ , il revena i t pre squ e

imméd i at emen t à c e taux normal ; en 1631
, par exemp l e , i l é ta i t

r etombé à vingt—tro i s c en time s l e l i tre 3 . S i nous en croyon s un juge
compé tent , l a moyenne du p r i x de l

’

hectolitre de v in nouveau
,

aura i t é té , de 1601 à 1625 ,
de 13 à 16 franc s ; pour 1626- 1650, de

18 à 20 franc s ; pour 165 1 -1675 , de 10 à 12 franc s ; pour 1676—1700,
de 1 1 à 15 franc s envi ron . 11 e s t vra i qu

’ au S i èc l e précédent , d e
1501 à 152 5 , i l n

’ aura i t é té que de 4 fr .

C e la n’

empêchait pas , b i en entendu , c erta in s crû s de c ertain e s
anné e s pr iv i légié e s d

’at te indre , dès alor s , des pr i x fort respec
tab l e s , en core qu

’ i l s soi en t s ingu l i èr ement dépas s é s de nos jour s .
En 1602

,
un bourgeo i s de Co lmar , J ean D irm inger , vendai t un

foudre de vin de s a ré co l t e pour 1 15 flor i n s e t v ingt an s p lu s tard ,

un chron iqueur de l a même vi l l e note , ave c un s ent imen t de cur io
s i té re spe c tueu se , qu

’un foudre de vin vi eux de Riquevvihr a é té
vendu 555 flor i n s ".

1 . En 1436, le bon vin b lanc ord ina ire coûta it a u déta i l , deuæ centimes le

l itre , et l ’hectolitre 1 fr. 96 . I l est vrai que le tarif prévoyait d es hausses j us
qu

’

à. 23 centimes le li tre et 18 fr. 58 l
’

hectolitre . (Hanauer, I I , p .

2 . En 1628 , il se payai t 80 centimes .
3. H anauer, I I , p . 320. M ême durant la grand e famine de 1636 , le prix ne

d épassa pas 49 centimes le l itre .
4 . d ehors de l‘ouvrage de l ’archiviste de Haguenau ,

on trouv era aussi la sé rie presque ininterrompue des prix de vente des v ins
d

’

A lsace, d epu is 1352 jusqu ’en 1878, dans une brochure historique et statis
tique anonyme , D a s \Ve inlancl E lsa ss , S trassburg, S chultz , 1879 , in
5 . Chronique d e la D ouane d e Colma r , Recue d

’

A lsa ce, 1876 , p . 260.

Cela fa it , enmonnaie actuel le , env iron 480 francs, soi t 43 francs l ’hectoli tre
(Hanauer, 11 , et nonpas 40 fr comme le d i t le traducteur d e la chro

nique .

6 . I d . , Revue d
’

A lsa ce, 1876 , p . 267 . Le fl orin valant en novembre 1621
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Bas s e-Alsac e , qu i vo i tura i ent l eur s barr ique s au marché d e Stras
'

bourg‘
, ou l e s bate l i ers qu i , y amenant l e s v in s du vignob l e co lma

r i en
,
charmaient l e s lo i s ir s de l eur navigation tr0p l ente sur l ’ l l l

,

en al légeant l e s tonneaux qu i l eur é ta i en t confié s , sau f à remp lac er
en su i te le v in par un l iqu id e moin s généreux Î

.

On pratiqua i t éga lement au XVI I é s i è c l e l
’

ar t d e te i
‘

ndre l e v in
,

c ’ e st- à-d ire de l e co lorer , ave c des s ub s tanc e s rougeâtre s , l e vin
rouge ayant de tou t t emp s é té pré féré par l e s gen s d

’

Alsace
, pré

c isément parc e qu
’ i l é ta i t for t rare —d an s l e pays . Tantô t c e sont

l e s marchand s de vin d es vi l l e s qu i p rat iquent c e tt e fraud e“, tan tôt
l e s paysan s eux-même s m an ipul en t ain s i l eur d enré e avant d e l a
l ivrer au pub l i c . En 167 1 , pa r exemp l e , un paysan d e Sch erwi l l er ,
mo rte l l emen t b l e s sé par un soldat auque l i l re fusa i t à bo ire , t int à
se con fe s ser de c e grand péché d

’hab i tud e e t
, pour l

’

expier , léguai t
l a somme de vingt- c inq florins à tro i s couvent s vo i s in s‘. C ette
co lorat ion du vin b l anc s emb l e s e tre fa i te sur tou t ave c l e s ba i e s du
maha leb , appe lé par nos sourc e s ba i e s à encre (tintenboer le in) ,
e t n ’ a guère pu contr ibu er à amé l iorer le bouquet d es crû s a in s i
mé tamorpho sé s en vin s rougesï
C e s fraude s n e s e prat iquai ent pas, c ependant , sur l e s vin s
supér i eur s de s t iné s à l

’ exporta tion . Le s fourni s s eurs d es contrée s
s ep ten tr ionale s d e l

’

Europe , Allemagne du Nord ,
Pays -Bas

,
Scan

d inavie , e tc . , ava i en t trop i nté rê t à s
’y conserver un e préc i eu s e

c l i en tè l e pour n e pas ve i l l er à la pureté de l eurs p rodu i ts . T and i s

que l e commerc e , trè s l ucrat i f, ver s la Su is s e , s e fai sa i t par ch a
r iot s , de Co lmar a B âle

, c e lu i de Stra sbourg ver s l e Nord ,
s ’opé

1 . M artin , dans son P a r lemcnt
'

noucea u (p . raconte une bien amu«
sante anecdote , arrivé e d e son temps a un professeur du Gymnase , qui
d émasqua le malhonnête rustaud dont le v in ava i t é té a insi rafra îchi .

2 . L
’

ordonnance du M agistrat d e S trasbou tg,
'

d e 1615 , d é fend sous les
pe ines les plus sévères aux bate l iers d ’

afl
'

a i bl ir a ins i (schwa echen) leurs
carga isons .
3. A M ulhouse , un nommé A aron Biber est condamné , le 25 novembre 1640,

a 20 florins d ’amend e e t a la pri son comme Wein/ a er ber (A lsa tia , 1867 ,

p .

4 . Nartz , Va l d e Vi l le‘ , 358 , d
’

après les registres mortuaires d e S cherwil
ler . Les L i ttera e a nnua e des J é su i tes de S chlestad t (Geny , J a hrbücher , I ,
p . 147 ) racontent la même histoire et a joutent que qu ibusdam in loc is
M agistra tus publ ico ed i cto sub grav i mu lc ta huncce d ecolorand i v ini metho
dum interd ixi t

5 . Cela ressor d
‘

un rapport d u sieur Besser a la Chancel l erie de Bibeau
vi llé , qu i date , i l est vrai , d u X Vl l l ° sièc le , et dans lequel il expose combi en
la chasse aux grives se loue d i ffici lement, vu que les pa y sans ré coltent par
t0u t ces ba ies , nourri ture favorite des grives , pour en colorer les vins b lancs.

E .
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ra i t , tou t ent i er , par vo i e fluvial e . On embarquai t l e s tonneaux sur
l e s bateaux du

'

Rhin , parfo i s au ss i tou t simp l ement sur l e s va s te s
radeaux de tronc s de s api n s qu i parta i en t de la r ive d ro i t e ou

gau ch e du Rhin comme bo i s d e cons truc t ion pour l e s Pays- Bas .
De Rotterdam

,
l e s Hol landa i s se chargea i en t en su i t e de l e s réexpé

d i er en Danemark e t en Suèd e
,

où i l s pa s sa i ent couramment

pour des _
v ins du Rhin . onava i t remarqué , qu

’au l i eu de s
’

affa i

b l ir en d emeurant longtemp s sur l ’ eau
,
l e vi n d ’

Alsac e augmenta i t
en bonté . Le sou fre qu

’ i l t ire du terro ir y contr ibue ; c
’ e st c e qu i

lu i donne une forc e extraord ina ire qu i s e modèrc par un long
tran sport‘
Quant aux quanti té s expor tée s de la sorte , nou s sommes rense i

gu é s , d
’une façon un peu su ivi e , pour l e s eu l commerc e spé c ia l de

Strasbourg. Dan s l e s tab l eaux s tat i s t ique s dre s sé s par ordre
chronologique , par André Si lbermann et déj à c i té s pou r le trafi c
des c éréal e s , nou s trouvons l e nombre d es foudre s de v in , dé c laré s
à l a sort i e de l a v i l l e , dan s l e s trente d ern i ère s année s du

KvI e s i èc l e et l e s so ixan te -d ix premi ère s année s du s i èc l e su ivant .
Là au s s i nou s somme s frappé s par l e s var i at ion s extraord ina ire s

qu i s e produ i s ent d
'une année à l ’autre sur l a l i s te des expor ta

t ion s ,
Ain s i l ’on trouve foudre s pour 1609 e t 675 s eu l ement

pour 16 1 1 ; foudre s pour 16 18 ,
foudre s pour 1620,

e t
foudre s pour 1622 . En 1631

,
on n ’ en comp te que 65 1 ; en

1633
,

en 1639 ,
foud re s . Dan s l e s d ix anné e s su ivante s

,

l ’ exporta t ion ba i s s e ju squ
’à 420 (16 44 ) et 438 En 1659

,
i l n ’y

a pas encore un ch i ffre supé ri eur à 807 foud re s , e t s
’ i l s e r e lève en

1666 j u squ
’

à foudr e s , nou s voyons imméd i at emen t l e s
ch iffre s l e s p l u s bas d e l a sér i e (1 10 foudre s en 1672 , 317 en 1673)
qu i équ ival ent à une c e s sat ion à peu p rè s comp l è te de c e t te branch e
de comme rc e*, c e s sat ion qu i s

’exp l iqu e par l e commenc ement de l a

guerr e de Hol land e .

On trouve as s ez rar emen t des ind i cation s re lat ive s à l importa
tat ion de vin s é tranger s en Al sac e . E l l e n e s emb l e pas avo ir é té

fort con s idérab l e , e t s
’ ê tre bornée à l ’ i ntroduc t ion des c rû s du

margravia t de Bad e"; ver s la fin du s i è c le , i l s emb lera i t pou rtan t

1 . La Grange, M émoire, fol . 234 .

2 . F riese , H istor ische M erckwü rd z
‘

gkei ten, p . 189 suiv.

3. Nous voyons cependant que le Cammer ra th J ean-Georges Zeyss ,
ba ilh de

la Peti te-P ierre , fai tven ir en1694 13ohmenou mesures (lamesure 45 l itres)
de v in rouge d e Weinsberg, en S ouabe , pour 71 fl orins, ce qu i met la mesure
a environ 1 5 fr. 60de notre monnai e . (Einnamb und Aussgab vom 1 . J anuari i

biss letzten D ecembris 1694 , etc . A . B. A . E .
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que c ett e i ntroduc tion des vin s de la r iv e d roi t e du Rhin ai t pri s ,
du fa i t même d es négoc i ant s de Stra sbourg,

des proport ion s a s s ez
inqu i é tante s pour sou l ever l e s réc lamation s des produc teur s ind i

gène s . M . d e Barb ez i eux é cr iva i t en 1696 à c e . suj e t au prêteur
royal : Pu i sque c e la fa i t que l e s hab i tan t s de c et te provinc e ne
d éb i tent pas l e s l eurs , j e mand e à M . de La Grange que l

’ i ntent ion
du Roy e s t qu

’ i l empesche qu
’ i l s (l e s négoc iant s stra sbourgeois)

en fas s ent entrer à l ’aven ir“. I l e s t au s s i quelque fo i s qu e st ion
dan s l e s tar ifs

,
d e vin s du Tyrol e t d ’

I talie , c e qu i s
’ exp l ique par

l e s r ela tion s pol i t iqu e s de l a Hau te—Alsac e ave c l e s autre s t err i
toires d e l a ma i son d e Hab sbourg j u squ

’ en 1648 . C ’ e s t a s sez tard
s eu l emen t que l e s crû s de Bourgogne ont péné tré dan s l e pays ;
quant aux vin s doux du Mid i e t surtou t aux v in s de Bordeaux ,
nou s ne croyon s pas qu

’

on l e s a i t i ntrodu i t s en Al sac e dés le
XVI I e s i è c l e ; l e s d i s tan c e s é ta i en t trop grand e s pour ne pas ren

chér ir extraord i na irement une marchand ise qu i n e fut appréc ié e
d an s la provin ce que b eaucoup p lu s tard?
Nou s avons d éj à d it qu e lque s mot s de l

’ exportat ion des v inaigre s
e t des eau‘x- de-vie d

’

Alsace
,
à p ropo s de l eur fabr i cat ion , au cha

p i tre de l
’

industr ie . Le s stat i s t ique s nou s mon trent que , p endan t
une part i e du XVI I e s i è c l e au mo in s , l

’exporta t ion des vinaigre s ,
qu i s e fa i sa i t pr i n c ipal ement v er s l e Nord ,

à d e s ti nat ion d es Pays
Bas

,
é tai t d ’une impor tanc e maj eure . I l y avai t des anné e s où la

Douan e d e Strasbourg f ai sai t par t ir , sou s sa marque d i s t i nc t ive et
sou s la garant i e d es au tor i té s , p lu s d e fût s de v ina igre que de vi n
vi eux“. En 1605

,
e l l e en expéd i a i t foudre s , 85 1 en 16 19

,

5 42 en 1629 ,
686 en 1631

,
etc . Mai s i l y avai t au s s i des année s où

l ’ exporta tion é ta i t m in ime“
,
e t dan s l e s d ern i ère s ann ée s du s i èc l e

,

l e s guerre s cont inuellesñ la négl igenc e des fabr i cant s e t l ’ incurie

Lettre du 28 aoû t 1696 . (A rchives municipales , A .A .

2 . Les habitants des v i l les alsac iennes aimai ent bien les vins doux , ma is
ils les prépara ient eux-mêmes avec toutes sortes d ’

épices et d
‘

ingréd ients
é trangers . On en buva it aux noces e t a ux grands repas de fam i lle . Ces

Wii r tsweine s
’

achetaient chez les aubergistes ou chez les pharmaciens qu i
les préparaien t . En 1656 , l

’

aubergiSte au S olei l qu i se baigna it dans d u vin

de ce genre pour réparer ses forces épuisées par ses d ébauches, eut l
’

idé e d e
rentrer dans ses fond s en mettant ses bains en barriques , et comme i l les
vendait à fort bon marché , i l eut bientô t une nombreuse c lientèle . M alheu

rousement le secret fut d é couvert, et le d rô le condamné à mort . (Reuss, J us
tice cr im inel le , p .

3 . A insi en 1611 , on expédia 675 foudres de vinet 692 foud res d e v inaigre .

4 . En 29 foud res seul emen t.
5 . M émoire d e 1702 , fol .
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d ire de La Grange‘. Fai t cur i e ux
,
au commenc ement duXVl l ° s1ecle

,

l e s marché s d e l a Haute -Alsac e n ’éta i en t pas encore ouvert s aux
bouch er s é tranger s ; c

’ e s t en 1603 s eu l emen t que l
’arch iduc Maxi

m ilien l eur p ermi t d
’

y ven ir e t d
’ emmener du bét ai l au d elà des

front1eres ; encore un éd i t de 1605 l eur impo sa i t - i l l
’apport de cer

t ificats
,
émanant san s doute des autor i té s local e s

,
e t constatant que

l eur s achat s n ’é ta i en t fa i t s qu
’ en vu e d ’

achalander l eur s propre s
bou tique s*. S i l

’

on avai t de vi e i l l e date exc lu l e s boucher s e t l e s
marchand s é trangers , on ava i t eu égal emen t un moment , ver s la
fin du XVI e s i èc l e

,
l a ve l lé i té d ’ exc l ure l e s hér é t ique s , et l a Régenc e

d
’

Ensishe im avai t
, paraît—il , d i scu té s ér i eu s ement la que st ion d e

savoir s
’

il ne fal la i t pas ent i èremen t é cart er l e s acheteurs luthé
r i en s de l a Bas s e-Al sac e

, qu i s e p ermetta i en t de manger de l a
v iand e en carême . Mai s l a c ra in te de r epré sai l l e s de l a par t d e la
v i l l e de Stra sbourg e t p robab l em ent l e dommage matér i e l qu

’une
t el l e me sure eû t cau sé au marché , l a fi t rej et er aprè s mûre
réflexion“.

Pour l e s région s d e l
’

Alsace i nfér i e ure
,
c eta i t tou t natu re l l emen t

Strasbourgqu i é ta i t l e grand marché aux - b e st iaux ; l e s r ègl ements
i nterd i sa i en t ab so lument aux bouch ers e t aux maqu ignon s de rôd er
d

’avanc e par l e s vi l lage s e t d
’ache ter auxpaysans l e s produ i t s de l eur s

é tab l e s , pour l e s revendre ensu i te ave c profi t . I l s d evai ent attendre

pour faire l eurs achats ,que l e bé ta i l fû t exposé , au j ou r fi xé d
’avanc e

,

sur l e march é pub l i c . Mai s s i l ’accaparement à domic i l e (f urka u/f)
é ta i t i nterd i t dan s le pay s même , i l é ta i t l i c i t e de l e tent er au d ehors ,
e t l e s gouvernement s d

'
Alsace n

’

empêchaient personne d
’al l er fa ire

des tournée s de c e genre en Sui s s e , en Lorra ine ou en Bourgogne
et de réal i s er a in s i de notab l e s profi t s‘

T and i s qu
’ i l e s t a in s i p ermi s d

’ i ntrodu ire des an imaux d ’

un pays
l im i troph e , i l e s t défendu d

’ exporter du bé ta i l engra i s sé sur l e s

pâturage s communaux a in s i que des porc s nourr i s c h ez soi . On doi t
ou b i en l e s consommer à domic ile ,

ou b i en l e s offr ir aux bouch ers de
l a loca l i té , e t , s

’ i l s re fu sent , à c eux du voi s i nage . I l paraî t y avo i r
en

,
au XVI I e s i è c l e

,
un bou ch er dan s chaqu e vi l lage un peu cou s i

dérable
,
soi t qu

’ i l fût dé s igné par l e s e igneur pour exerc er ces

1 . On peut juger de l
'
atfl uence des acheteurs à Cernay quand on voi t que ,

durant une seule foire , le d roit d ’

octroi pour les vins , bus par eux , se mon
tait a 400 rixdales . (Revue d

’

A lsa ce, 1850, p .

2 . Bouvalot, Coutumes d e F errette, p . 81.

3. Procès-verbaux d u Consei l d es X V , 4—6 avril 1577 .

4 . D écision d es Etats de la Haute-A lsace , d u 18 mars 1624 . Hanauer, I I ,
p . 176 .
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fonct ion s contre une redevanc e annue l l e so i t qu I l s ’y établi t
l ibrement . D es c ett e époqu e , un certa in nombre au mo in s de c e s
boucher s s emb l en t avo ir été j u i fs sans dou te parc e qu e c

’

é ta i en t
l e s i sraé l i t e s qu i s

’

occupaient aussi de pré fé renc e du brocantage du
bé ta i l dan s l a loca l i té .

Le bou ch er n ’é ta i t pas l ibr e de vendre sa marchand i s e à son gré .

L ’au torité local e
,
s e igneur ou Magi s trat , é tab l i s sa i t une taxe dont l e

maximum é ta i t fixé par l e pr i x d
’achat de l a bête

,
de façon à la i s s er

au déb i tant un as sez minc e bénéfi c e . C ette taxe é ta i t néc e s sa irement
for t souvent r évi sée

,
s e lon l ’abondanc e ou l a rareté du bé ta i l

,
e t dès

la fin du XV I € s i èc le , comme p endan t le s v ingt-c i nq prem i ère s anné e s
du s i èc l e su ivant

,
l e s a s s emb lée s provin c ial e s d i s cu tent fréquem

ment la m i s e en v igueur d
’

un tar i f général pour tout l e pays 2 . On

réu s s i t en effe t par c e s me sure s , à mainten ir des pr ix s en s ib l emen t
égaux dan s l e s d ifférente s région s de l

’

Alsace
,
comme l e prouve le

tab l eau des pr i x de l a viand e de b ouch er i e dre s sé par M . Hanauer

pour toute c ett e p ér iode 3 . On p eu t constater pourtan t que l e s
hab i tant s de la Haut e-Al sac e

,
occupant un pays de gro s bé ta i l ,

payent l eur bœu f, l eur veau et l eur mouton un peu mo in s ch er que
c eux d e la Bas se -Alsac e par contre , c eux -c i ont à mei l l eur comp te
l e porc , l eur nourr i tur e favor i t e 5

La hau s s e généra l e des pr i x , d
’une extrémité du s i èc le à l ’ autre

,

ne peut pas ê tre qual ifié e de trè s cons id érab l e , s i nou s songeon s à
c e qu i s

’e st pas sé de nos jour s . I l re s sor t en effet du tabl eau dont
nou s par l ions tout à l

’heure , que l e bœu f s e paya i t en moyenn e
4 1 c ent ime s l e ki logramme de 1601 à 1625 ,

et 5 1 c ent ime s de 1676
à 1700.

Le veau
,
durant c e s même s p ér iod e s , coûta i t 46 e t 58 c en

t imes ; le mouton , 46 et 59 c ent ime s ; l e porc , 47 et 5 7 c ent imes .

1 . D ans le comté de F errette , le seigneur le nomma it pour un an , contre
une red evance de 33 sols 4 deniers . p .

2 . D ans une lettre du 19 novembre 1624 , l ’admin istrateur de l ’évêché , le
comte de S alm , se plaint d e ce que les bouchers de S trasbourg,

malgré la
d é libé ration prise ré cemment par les É tats à Haguenau , vend ent encore à.
S trasbourg e t a Wasselonne la livre de bœuf à. 8 pfennings et cel le de mou

ton K leinfl ei 5 ch ) à 10 pfennings, alors que ceux d e S averne sont ob l igé s ,
en vertu de ce recès , de la l ivrer à 7 et 8 p fennings . (A rchives municipales,
A .A . 1636 .

3 . É tud es économ iques , I I , p . 197 .

4 . Le porc ne figure même pas sur le tari f des bouchers de S ainte M arie
aux M ines du 21 avri l 1678 . (Documents concerna nt 5a inte-M a r ie a . / M . ,

p . 287 . )
5 . U n porc se payait vers la fin du siècle environ 40 francs de notre mon
naie . Nous voyons le receveur de la Pe tite-P ierre , Zeyss, en acheter cinq ,

en 1694, pour la somme totale de 70 florins 7 schel lings 6 pfennings , ou a

peu près 200 francs .
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C ’e s t donc une augmentat ion d
’

un c i nqu i ème environ , au bou t de
c ent an s . C ela s ’ exp l iqu e san s dou te par l e fa i t qu

’aprè s les grande s

gue rre s , l e nombre d es con sommateurs augmenta b eau coup mo in s
v it e dan s la provinc e que c elu i des an imaux d e st iné s à l a bouch er i e .
De 1626 à 1650, l a d ifférenc e moyenne e s t i nfi niment p lu s s en s ib l e ,
l e b é ta i l ayant pér i ou d i sparu p lu s rap id em ent encore que s e s
maî tre s . Quand d

’autre part , d urant l a p rem ière moi t ié du

KVI I I e S i è c l e , l
’augmentat ion d e l a populat ion al sac ienne se produ i

s i t d ’une façon s i surprenan te , grâc e à de longue s année s de paix
l e pr i x de l a v iand e d e bouch er i e n e tarda pas à mont er égal ement
d

’une façon b eau coup p lu s rap ide
En d ehor s de l a v iand e de boucher i e , l e gros bé ta i l fourn i s sa i t
encore un cont ingen t

“ notab l e au trafi c du pays , tant à l
’ i ntér i eur

qu
’au d ehor s , par l e s la i tage s de d iver s e nature , b eurre et fro

mage s . Le b eurre fra i s é ta i t nature l l emen t con sommé sur p lac e ;
l e beurr e fondu (an/zen) é ta i t apporté au marché , soi t en pot s pour
la vente en d é ta i l 2 , so i t en tonne s pour l

’ exporta t ion 3
. Le s fromage s

é ta i ent généralement de qual i té m éd iocr e e t n e s
’

eXportaient pas .

Le s p et i t s fromage s ru st iqu e s (la zzd /ra ese) et l e s fromage s fa i t s de
l a i t de ch èvre

,
amené s au marché de Strasbourg‘

,
é ta i ent d e st inés

au menu p eup l e . Le s fromage s de l a val lée de Mun ster é ta i ent p lu s
e s t imé s e t Se paya i ent p l u s cher “. Mai s i l s ne sat i s fa i sa i ent pas l e s
raffiné s , car dès l e XVl I e s i è c l e on i nt rodu i sa i t en Al sac e des fro
mage s de Gruyè re , de Hol l and e e t même des fromage s d

’

I talie

Le snif formai t égal ement un art i c l e de commerc e important ,
pu i sque c

’

é ta i t lu i qu i fourn i s sa i t alor s une bonne par t i e d e l
’
éc la i

rage , tant à l a vi l l e qu
’

à l a campagne . Le s paysan s fabr iquai ent

1 . Cent ans p lus tard , de 1775 a 1800, le prix moy en du k i logramme d e
bœuf fut de 78 centimes , celui du veau et du mouton de 65 centimes et celu i
d u porc de 75 cen times . (Hanauer, I I , p .

2 . En1646 , un receveur de la Petite-P ierre achète 81 l ivres de beurre pour
10florins 4 sche ll ings 10 pfenn ings , ce qu i met la livre à c inquante centimes .

E . En 1 663. une l ivre d e beu rre se paie à S ainte—M arie - aux
M ines 2 4 rappen,

soit 1 fr . 10. (D ocuments concerna nt S a inte-M a r ie

p .

3. Vers le commencement du siècl e , une tonne de beurre fondu se venda it
à Colmar 1 14 florins 3 batz ou 16 pfennings la l ivre , ce qu i ferait env iron
2 fr. 40 d e notre monna ie . (Chronique de la Douane .

’

Revue d
’

A lsa ce, 1876 ,

p .

4 . Ta r if , etc . , S trasbourg, 1686 , ih

5 . D e 1605 a 1626 , i ls se paya ient 85 centimes a 1 fr. 10 le kilo . (Hanauer.
I I . p .

6 . Le gru y ère ne coû tait que 60 centimes le ki logramme en 1615 ; les fro
mages de Holland e variaient entre 1 fr , 06 et 2 fr. 18 le ki lo, d e 1601 a 1631 .

(I bid , 11. p . 285 . )



https://www.forgottenbooks.com/join


716 L
’

ALSACE A U xv1 1
e
srizcnr.

E Commerce d e d rap er ies , soier ies , toiles, etc .

Nou s avon s vu , au
’

chap i tre p ré c édent , que l
’ i ndu str i e text i l e

d
’

Alsace fut , p endan t p re sque tout l eXVI I e s i èc le , a s s ez i n s ignifi ante ,
en compara i son d e c e qu

’ e l l e avai t été aux s i è c l e s préc éd ent s , e t

que ,
sur tout , e l l e ne p rodu i sa i t que des é toffe s a s s e z gro s s i èr e s , du

drogu et , de l a to i l e de chanvre , e tc . I l e s t donc tou t nature l que le
commerc e des t i ssu s a i t é té d

’autan t p l u s ac t i f e t qu
’ i l s ’ en soi t

fa i t un e impor tat ion con s idérab l e dan s l e pays , de tou te provenanc e ,
e t dan s l e s pr ix l e s p l u s d iver s ‘. Dan i e l Mar tin

,
nou s condu i sant en

1637
,
au p l u s

”

for t de la guerre de T rent e An s dan s l e magas in
d

’

unmarchand -drap 1er sou s les Grand e s—Arcad e s a Strasbourg,
fa i t

é tal er d evant l e c l i en t de l
’

estamet
,
du carisé

,
du bombas in

,
de

l
'

ostade ,
du bura i l , de l a t ireta in e , du cam elo t d e fi l retor s

,
du drap

de Franc e , du s eau , d
’

Angleterre , d
’

E spagne , de Sain te—Mar i e , d e
l a sarge de Limestre

,
d e l a revesche d ’

Angleterre , de l a fr i s e , de la
rat in e

,
du petrocan Au comp toir d es so i er i e s , i l lu i fa i t offr ir

du veloux p l e in , figuré , de l a panne , de l a p lu ch e , du sat i n à fl eur s ,
gau fré , du dama s , du tab i t , du gros de Nap l e s , du taffeta s d e
Genève , de Gêne s , du taffeta s ren forcé

, du tafl
’

etas changeant , du
camelot

’

ondé
,
de l a trippe -de-veloux , de l a toi l e d

’argent e t d
’

or
2

Le s m ême s é toffe s s e retrouven t
,
en par t i e du mo i n s, sur l e tar i f

s trasbourgeo i s de 1685 , qu i ment ionne la rat in e de Florenc e , l a
fri s e d ’

Angleterre , l e bomba s in de Leyd e, l e damas d e Nurem
b erg“. C e s marchand i s e s arr ivai en t généra l ement par bal lot s

,

remontant ou d e sc endant l e Rhin
,
à l ’époqu e d es foire s s eme str i e l l e s ,

où s
’

approvisionnaient l e s négoc ian t s du pays . E l l e s devai ent pas ser

par l a Douane , afi n d
’ ê tre i n spe c tée s par des contrô l eur s—j u ré s

(Tuc /zstrc ic/zerl qu i l e s taxai ent , et d
’

y acqu i t ter des dro i t s a s se z
é l evé s . Pou r d iminu er l e urs fra i s

,
i l arr iva i t a s s e z souven t que l e s

marchand s ouvra i en t l eu rs bal lot s au Ka uflza us , en l
’ab s enc e d es

ment que l ’apicu lture é tait répandue , c
’est le fa it que le payement de toute

une sé rie d
‘

amendes ou de pé ni tenœ s ecclé siastiques est stipulé e en

l ivres d e cire on n ’aurai t vraisemblab lement pas eu l ’ id é e d ’

obl iger les
pay sans d

'ache ter ce tte d enré e a la vil le ; i ls d eva ient l ’avoi r sous la main .

1 . I l ne faut pas oub l ier que le XV I I ° sièc le est, en A lsace , comme ai lleu rs ,
l'âge d u luxe , d es toi le ttes voyantes , surchargé es d e brod eries, d e den

tel les. etc . L
’

austéri té rela tive d u temps d e la R é forme est reni é e malgré les
etîorts d es gouvernements et du clergé , dont les ordonnances somptuaires
innomb rables et les home

‘

lies sont impuissantes a ré fréner d es excès qu i font
le bonheur et la fortune des d rapiers, des passementiers et d es brod eurs .
2 . D . M artin , P a r lement nouvea u . p . 680—684 .

3.
.
Ta r ij d es ma rchand ises , etc . S trasbourg, S poor, 1685 , in

—fol .
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inspecteurs , en tran sporta i en t l e con tenu dan s l e s sa l l e s de débal lage

(Tu c /zkammernl e t en route en venda i ent subrep t i c emen t une par ti e ,
ou l a fai sai en t enl ever en cach ette 1

O utre l e s drap s e t l e s so i er i e s , on importa i t égal emen t beaucoup
de to i l e s fi ne s , c e l l e s qu

’

on fabr iqua i t dan s le pays parai s san t trop
gros s i ère s pour fourni r de l inge de corp s ou de l inge de tab l e l e s

gen s p l u s a i sé s . I l en vena i t de Sui s s e (Ba sler le inrvand t) , et spéc ia
l ement de Sa int—Gal l (Ga ller tuch) ; i l en venai t d e l

’

Allemagne du

Sud (Sc /zwa ebisc /z le inwand t) , e t j u sque de la S i lé s i e (Sc /:lesinger
le inwa nd t) i l en vena i t surtou t d es Pay s - Bas , to i l e de Camb ray

(Camm er tuch) , to i l e de Hol lande , toi l e de Fr i s e , etc )
. Le s marchan

d i s e s analogue s de Franc e ne para i s s ent avo ir péné tré qu
’

assez tard
en Al sac e .

F . Comm erce d ’

ép icer ie, etc .

I l e s t une d ern i ere b ranch e de commerc e qu
’ i l fau t mentionner à

part , parc e qu
’ e l l e repré s enta i t au XVI I e s i è c l e un mouvement

d
’affaire s a s s e z cons idérab l e

,
c ’ e s t c e l l e qu i s

’

occupa i t de tou s les
art i c l e s d ivers réun i s alor s dé jà che z les marchand s ép i c i er s , comme
i l s le son t en core de nos jours . I l e s t a p e in e be soi n d e d ire que
l
’

Alsace p rodu i sa i t b i en peu d
’ entre l e s obj et s qu

’

à la r igueur on

peut ranger parmi l e s ép i c e s l a moutard e , l e safran , la cor iandre ,
l e thym

,
e tc . De tou te s ces p lante s l e safran seu l é ta i t c u l t ivé comme

art i c l e d ’ exporta t ion , e t s
’

èxpéd ia1t en Franc e , surtou t du côté de
Lyon . Les envo i s en é ta i ent a s s e z con s id érab l e s pou r. que l e s négo
c iants lyonna i s so l l i c i ta s s ent en 1656 auprè s du gouvernement l a
supre s s ion des taxe s dont l

’ar t i c l e é tai t frappé d epu i s 1633 e t pour
que Stra sbourg appuy ât c et te d emand e auprè s du roi

,
de Mazar i n e t

de Fouque t “.

Pou r l e re ste , l e commerc e ep i c er i e é ta i t tou t d importat ion . En

p remi ère l igne , i l faut ment ionner l e hareng, s ec ou salé
, dont i l

arr iva i t des mil l i er s de tonne s chaque année , par l e s bateaux
remontan t l e Rh in ‘, e t dont cathol ique s e t prot e s tant s fa i sa i en t une

1 . O rdonnance du M agistrat du 22 d é cembre 1625 .

2 . Ta r if d e 1685 , S trasbourg, i h - fol .

3 . M l ‘abbé D acheux a publ ié une partie d es p ièces relatives à cette affaire
dans la pré face du tome l I l des F r agments d es Chroniques a lsa c iennes ,

p . xxxv1 . C
‘est d ans une des le ttres du négoc ian t lyonnais M athieu Wolff a

l
’
ammeistre J ean “’encker (9 aoû t 1 656 ) qu'i l est d it que S trasbou rg reçoit
de F rance et expéd ié dans ce pays plus de marchand ises qu ’aucune autre
vi l le l ibre de l‘Empire
4 . Les Hol landais amena ient les envois jusqu ’à Cologne ; c

'est là qu'on
allai t les chercher, ou plutôt c ’est d e là qu

‘

on les expéd iait, car au XV I I ° sièc le
les S trasbourgeois ne d escendaient plus que rarement si bas .
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con sommation con s id érab l e en temps de c arême ‘. C erta in s ép i c i ers
compromettai en t même gravement l a santé pub l ique en r emettan t
en barr ique s l a marchand i s e non vendu e , qu

’ i l s r ecouvra i ent d ’

un

verni s tromp eur , e t en l
’

offrant de nouveau aux ache teur s quand
arr iva i t l e hareng fra i s D ’au tre s achetai en t même
ch ez l eur s con frère s la marchand i s e avar i ée au p lu s bas p r ix , l a
vern i s sai en t à neu f et pu i s a l la i en t l a déc larer à la Douane , paya i en t
l e s dro i t s pre s cr i t s e t ob t ena i ent de l a sort e un c er t ifi cat d

’

or igi n e
offic i e l de l a par t des fonc t ionna ire s du contrô le . Une ordonnanc e
du Magi s trat d e Stra sbourg frappa c e s fraudeur s d

’ une amende de
c ent l ivre s (4 dé c embre
Le s frui t s du Sud , orange s e t c i tron s , é ta i ent appor té s au moment

des fo ire s par des marchand s i tal i en s de Côme et de Mi lan
,
e t

n ’é ta i en t pas s en s ib l ement p l u s ch er s , quand i l y en ava i t , que

de nos jours ”. Mai s on ne trouvai t pas encore dan s les
'

v illes d
’

Alsace

l e s marc hand s i tal i en s é tab l i s à po s t e fixe , et conc entrant entre l eu rs
main s l e vér i tab l e commerc e d ’

ép i Cè1
‘

1è
,
a111 5 1 que c el a d evai t ê tre le

ca s auXVl l l e s i èc l e , où leur commerc e et leurnationalité s
’

identifièrent

s i b i en aux y eux des populat ion s al sac i enne s que lesd eux termes
d

’

I ta liens e t d
’

ép ic iers ont é té pour e l l e s longtemp s synonyme s 3 Le
sucre s ’achetait enco re l e p l u s souvent dan s l e s pharmac i e s e t I l e tai t

pas à l a porté e des p et i t e s bour s e s ‘. L
’ hu i l e d ’

o l ive vi nt , paral le
l ement à l ’accroissement de l ’ immigration frança i s e , fair e une con
currenc e s éri eu s e à l ’hu i l e de no i x et de pavot s ". Le s s avon s
d

’

Espagne e t de Ven i s e é ta i ent d
’autant p l u s recherches que c elu i

qu
’

on fabr iquai t dan s le pays éta i t gros s i er 6
. Le po i vre , l e s c lou s

de girofl e , l e s no i x de muscade , le gingembre é tai en t l e s ép i c e s l e s

p lu s r ech erch ée s , so i t pour l e s a s sa i sonnements cu l i na i re s , so i t pour

1 . Les arrivages d épassaient parfois tonnes par an . (A rch. mun . ,

A .A .

2 . On pay ait une orange 4 p fennings (14 cent . ) en 1609 , 5 pfennings
(16 cent . ) en 1627 , 5 pfenn ings encore (11 cent . ) en 1672 .

3. Encore il y a un demi- siècle . les servantes d isa ient à S trasbourg
zum I tal iaener geben pour al ler chez l ’èpic ier
4 . I l y ava it d ifféren tes espèces d e sucre ; le p lus cher é tait le sucre d es

Canaries . On voit par les tab leaux de M . Hanauer (I I , p . 260) que le kilo
gramme coûtait 6 fr. 09 en 1602

, 5 fr . 50 en 1619, _

7 fr . 08 en 1631 , 4 fr . 10 en
1693. D ans l ‘al imentation de la petite bourgeoisie le m iel le remplaça it encore
presque partout .
5 . E l le n ’é ta it pas inconnue cependant auparavant ; dès le commencemen t

d u X VI ° siècle on la trouve d ans les comptes de certains couvents d
’

A lsace ,
sous le nom de ba umocl . (Hanauer, I I ,
6 . Plus tard , i l en v int aussi de M arsei l le .
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Arr ivé s à c e po in t de notre é tude , ayant terminé l e tab l eau de
l ’ exi s tenc e matér i e l l e de l'Alsace au tournant du s i èc l e

,
nou s ne

somme s pas encore en dro i t , p eut - ê tre , de formuler des conc lu s ion s

général e s qu
’

autoriserait s eu l l ’ach èvement comp l e t d e notre tâch e .

Mai s nou s en avon s as s e z vu c ep endant pour j ustifier c er ta ine s con
s idérations provi soire s que nou s soumettons au j ugement de c eux

qu i ont b i en voulu nou s su ivre j u squ
’ i c i . Nou s l e s formulon s ave c

d
’ autant mo in s de scrupu le s qu

’ el l e s n e sau ra i ent
,

nou s l e
c royon s du mo i n s , soul ever d

’

obj ections sér i eu s e s che z les
'

e spr i t s impar t iaux , l e s s eu l s que nou s songions à conva incre en
c ett e mati ère controversée .

L
’

Alsace écr iva i en t , i l y a b i en tô t quarante an s , d eux hono
rables magi s trat s de l a cour d e Colmar , for t ver sé s dan s l

’h i s toi re
de son pa s sé , l

’

Alsac e ,
au moment ou el l e pa s sa i t sou s la domina

t ion frança i s e
,
appart ena i t à l

’

Allemagne par l a langue , par l e s

hab i tud e s , par l e s i n s ti tu t ion s e t par l e s s ent iment s ; l à , l e p eup l e
t ena i t ave c l ’opiniâtre té du carac tère nata l a l a nat ional i té de ses

p ère s , l e s gent i l shomme s à l eurs pr iv i l ège s germanique s e t l e s
v i l l es impé ri a l e s à l eur l ibre con st i tu tion . C e s affin i tés

,
enrac inée s

dan s l e cœur d e l a ma s s e ca thol iqu e , é ta i ent p l u s chère s encore a
un e minori té lu thér i enne que l e s tra i té s sépara i en t du b erc eau de
l a Ré forme , pour l

’

exposer aux p ér i l s de 1ntolérance rel igi eu s e
Ces quelque s mot s , nu l j uge impar t ia l ne l e méconnaî tra ,

ré sument de l a façon l a p l u s exac te , au po in t de vu e h i stor ique , de
l a façon la p l u s équ i tab l e , au po i nt d e vu e moral , l a s i tuat ion de
l
’

Alsace au l end emain des tra i té s de Westphal i e . Su ivan t l e s trad i
t ion s sécula ire s d ’une po l i t iqu e d

’ expan s ion vers les va ste s t erri
toires

,
aux contours indéc i s , qu i ava i ent fa i t part i e jad i s de l a Gau l e

romain e
,
des royaume s fran c s et de l ’hér i tage de Char lemagne , l a

Franc e un ifi ée ava i t su
, p lu s i eu rs fo i s déjà , t i rer parti des confl i t s

1 . P il lot et de Neyremand , Histoi re d u Consei l souæra in d
’

A lsa ce. Paris,
Durand . 1860, 111 p . xv .
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p erpé tue l s qu i déch ira i en t l e Saint-Emp ire romain germanique . E l l e
é ta i t apparu e sur l e versant or i enta l des Vosge s en prote c tr i c e du
prote s tan t i sme e t de l a l iber té des É tat s contre l a tyrann i e de l a
Mai son d ’

Autriche . E l l e é ta i t de s c endue dan s c e s p la i ne s , condam
née s dé jà tant de fo i s à changer de maître depu i s le jour où e l l e s
sont entré e s dan s l ’h i s toire ; e l l e le s avai t oc cupée s par dro i t
d
’al l ianc e autant que par droi t de conquête , e t un tra i té sol enne l ,
contrad i c toirement interpré té , avan t même d

’ ê tre s igné , venai t de
les lui a s surer dan s une me sure d i s cu tée

,
mai s qu

’e l l e s ’apprê ta i t
à rendre suffi sammen t efficac e .
Le s populat ion s al sac i enne s , épu i s ée s par une sér i e de maux non
i nterrompu s p endan t tou t un âge d

’homme
,
n ’eurent pas à r egretter

c e changement de l eur s de stinée s . Placée s sou s l
’au tor i té imméd iat e

ou tou t au mo in s ind irec te de l a couronne de Franc e el l e s se sen
t iren t b i entô t revivre sou s un gouvernement for t e t reparateur , qu i
s e mi t résol umen t à l ’œuvre pour empêch er l e retour d

’

invasions e t
de mi sère s nouve l le s e t pour pan s er l e s i nnombrabl e s b l e s sure s
fa i te s par un s i lugubre pas sé . On a pu é tud i er de prè s , dan s l e s
chap i tre s qu i préc èdent , l

’act ivi té de l ’admini stration frança i s e
,
une

foi s dé l ivré e des souc i s de l a Fronde e t des comp l i c ations amenée s

par e l l e en Al sac e . On y a vu ave c que ll e énergi e l e s repré s entant s
de - l

’

autorité c entral e s e sont m i s à l a tâch e longu e e t d iffic i l e de
repeup l er le pays , de rel ever l e s vi l l e s e t l e s vi l lage s , de faire
remettre en cu lture les champ s e t l e s vignob l e s re sté s en fr i ch e , de
oulager les survivant s en régular i san t la l evée des impô ts , de
répr imer la l i c enc e de l a soldate sque , s i longtemp s maî tre s s e abso
lue de la provinc e , de favor i s er l a repr i s e du commerc e e t de
l ’ i ndu str i e loca l e . Pour peu qu

’

on a i t con servé le souvenir des fa i t s
nombreux que nou s y avons groupé s , on ne s era pas ten té de n i er

que le re l èvement matér i e l de c e pays , s i r i ch e nature ll emen t e t s i
favor i sé par s a s i tuat ion géographique , n

’a i t ét é con s idérab l e autan t

que rap ide e t que , dan s l e s vingt année s qu i s
’

écoulèrent de 165 1 à

1670, année s heureu se s e t tranqu i l l e s entre toute s pour l
’

Alsace
, sa

phys ionomie dé so lée n
’ai t profondément changé .

Qui n e comprendra i t que c e s eu l fa i t a i t pu suffi re pour légi t imer
aux yeux de l ’ i mmen s e major i té des hab i tant s , l e changemen t opère
dan s l eur exi s tenc e pol i t iqu e , alor s que depu i s tant d

’année s on avai t
vécu dan s un e mi s ère crue l l e et dan s l ’a ttente , pour a in s i d ire quot i
d i enne , d

’une finp lu s crue l l e encore ?C e n
’ e s t pas nou s qu i l

’

affirmons ;

c ’ e st un adversa ir e ré so lu d e la France , un gent i lhomme al sac i en ,
émigré pour re ster fidè le à ses attach e s trad i t ionnel le s , c e Franço i s

R . Reuss, A lsa ce.
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Rob er t d ’

lchtersheim
, que nou s avons fréquemment c i té dan s notre

travai l comme un connai s s eur exac t de son pays natal . Dan s un
chap i tre final de s a T 0p ogr ap hie nouve lle d e l

'

A lsa ce
, pub l iée à

R atisbonne
,
en p l e i n e guerre de la su c c e s s ion d

’

Espagne ,
i l a ré sumé

tou s l e s changement s opéré s dan s l
’admini s trat ion d e l ’Alsace , s e

dé c laran t ob l igé de louer l e mér i t e , même ch ez un ennemi ; i l y
montre longuement comment Lou i s X IV avai t innové , amé l ioré ,
p erfec t ionné l e gouvernement du pays '. E t s i

, parmi le s v ingt

po i nt s qu
’ i l énumèr e su c c e s s ivement

,
i l en e st qu e lques—un s où

l ’é loge nou s paraî t b i z arre , on ne p eu t s
’ empê cher de r econnaî tre

e n général l
’ exact i tude d e s e s jugement s , j ugem ents formulé s , — j e

l e rép èt e , au moment même où i l supp l i e l a Provid enc e d e favo
r i s er l e s armée s impér i a l e s et a l l iée s e t de l eur r endre la fid è l e
Al sac e 2 .

S i l e d evo ir s tr i c t de tou t gouvernement e s t de trava i l l er au

b i en- ê tre de s e s suj et s , —

p ui sque au s s i b i en c
’ e st à son propre

profi t qu
’ i l travai l l e en agi s san t de l a sorte , i l n’ e s t qu

’

équ itable

d e d ire que l e gouvernement frança i s a remp l i c e tt e tâche ave c l a
consc i ence sér i eu se de sa m i s s ion . É c la iré par l

’ i nva s ion du pays
en 1674 e t par l e s campagne s des année s s u ivante s , i l a protégé
l
’

Alsace par une formidab l e c e inture de fortere s se s
,
dont nu l n e

pouva i t prévoir a lor s l
’ i n su ffi sa nc e dan s des guerr e s fu ture s ; Bel

fort , Hun ingu e , Br i sach , Sch le s tad t , Strasbourg, Haguenau , Fort
Lou i s

,
Landau ont emp êché que , p endant un s i è c l e , des armée s

ennemi e s
,
même vi c tor i eu s e s

,
en tamas s ent sér i e u s ement la p ro

v inc e qu i , auparavant s emb l a i t appar ten i r , ouverte et san s défen s e ,
à tou t va inqueur en ras e campagn e“. I l a r emp l acé l e s corp s de
troup e s , i nd i sc ip l iné s e t terr ib l ement coût eux , qui coura i ent l e

pays e t l
’

épu isaient, alor s même qu
’

on ne s ’y batta i t po in t , par
des garni son s peu nombre u se s , d i s c ip l i né e s pour l

’

époque e t qu
’

on

pouva i t rédu ire en t emp s de pa ix , pu i squ
’un s erv i c e d ’

é tape s b i en
organ i s é sur des rou te s soigne u semen t en tretenu e s p ermetta i t la
c irc u lation rap ide des soldat s , tou t en é tan t r e lat i vement peu oné

reux pour l e s populat ion s ‘.

1 . Cum etiam vi rtus si t inhoste laudanda , als wi rd mir hier n icht ungue
tig koennen au fgenommen werden warm ich antuehre in welchen S tucken
d ieser grosse Koenigd ieses Land innovi ret, gebessert, excoliret und gezieret

Topographie , p . 109 .

2 . T0p0graphi c , p . 1 15 .

3. D a man doch bey teu tschenZe itengemeynet hat dass d ieses schmale
Laend lein d ie K raetîte n icht babe eine R eal—Vestung aufzurichten und zu
unterhalten . T0pographie, p . 109 .

4 . A bsonderl ich da d er S oldat nicht dengeringsten Excess thun darfi
‘

,
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l a pa i s ib l e pos s e s s ion des fonc t ion s muni c ipal e s , tout en l e s contrô
lau t de prè s e t en l e s soumettant de p lu s en p lu s à l

’autor i té des
prét eur s roy aux . I l l eu r a sagement abandonné à tou s , au moi n s
en apparenc e , l

’honneur e t parfo i s l
’

odieux du gouvernement
d irec t , tout en sachant s e fa ire obé ir chaque foi s qu

’ i l t enai t à une
so lu t ion qu e lconque‘. I l a su s epargner ai n s i l

’ ennu i e t l e s peti te s
d ifficulté s d ’

un contac t trop fréquent ou trop bru sque avec la mas s e
de s e s nouveaux suj e t s , qu i vovant toujour s au -d e s su s d

’eux l eur s
anc i en s maître s

,
magi s trat s ou ba i l l i s

,
n ou t pas en consc i enc e ,

pour a in s i d ire du changemen t de régim e , s inon sur l e s po int s où
i l marqua i t pou r eux unavan tage et un progrè s . Autre fo i s , quand
l eurs s e igneurs l e s écra sa i en t de corvée s , quand i l s l e s surchar

geaient d
’ impôt s , quand ,

tr0p souven t juge s e t part i e s , i l s les con

damnai en t d evan t l eur propre tr ibuna l , s
’ i l s osai en t en appe l er à la

ju st i c e
,
i l n ’y avai t pou r eux au cun recour s pos s ib l e . Pour emp loyer

un mot b i en connu , D ieu é ta i t trop haut e t l
’

Empereur trop lo in .

Dorénavant l e monarqu e int erpos e son autor i té tu té la ire entre les
maî tre s e t l e s suj e t s ; l a j u st i c e du roi d evi ent le grand re s sor t de
l ’ autor i té nouve l le , appuyée qu

’ e l l e e s t par tou s les r epré s entant s
de l a forc e pub l iqu e . E l l e est enl evée aux s eigneurs qu

’

on renvoi e
à l eur épée ’ , pour ê tre admin i s tré e par des hommes de loi , agréé s

par l a Cour souvera in e et surve i l lé s par e l l e . C e Con se i l souvera in
l u i -méme

, j aloux d
’a s surer la popular i té du régime nouveau , tou t

en é tab l i s sant son propre pouvo ir , s e d éc l are et s e montre l e pro
tecteur vigi lan t des humb l e s e t des p et i t s . Le s popu lat ion s com

prenn en t b i en tô t que comte s e t s e igneur s , c l erc s e t l aïque s , ju i fs e t
chrét i en s sont égaux à s e s yeux

, que l e pauvr e peut s e pré s en ter
d evant lu i san s cra int e

,
au s s i b i en que l e r i ch e , et que le p lu s

mod e st e val e t de l abou r
, pourvu que sa cau se so i t j u s te , y triom

phera de son maî tre“. Quel l e s qu
’

aient é té les i mperfec t ion s , nom
breu ses encore

,
du nouveau régim e j ud i c i a ire , i l n

’ en con st i tua pas
moi n s un immen s e progrè s e t fut général ement sa lué comme tel .
C e son t là c er ta in ement d es b i en fai t s

,
ou c ’ e s t du mo i n s une

conc ep t ion trè s i nte l l igente des d evoir s de l
’Etat . Peu importe du

r e ste comment on voudra carac tér i s er l e s fa i t s , pourvu qu
’

on ne les

1 . J e n’

ai pas besoin sans dou te d
‘avertir le lecteur que ces d ernières consi

d é rations ne sont pas ti ré es de l
‘

ouvrage du d igue chevalier banneret de
Hochfeld en .

2 . D en A d el hat er zurü ckgeschrenkt und di e Beam tungengenommen
sie also zum D egen erclaeret . (Topographie, p .

3. Topograph ie, p . 112.



cor:crusrox 725

ni e pas . J e s u i s loi n de pré t endre , a s surément , que Lou i s X IV ,

n i Louvo i s , u i La Grange , a i ent agi de l a sort e par philanthr0pie
pure , au s s i peu d

’ai l l eurs que n import e qu e l gouvernement mo

d erne , en prat iquant une pol i t iqu e analogu e . En échange , que
d emandai t la Franc e à s e s nouveaux suj et s d ’

Alsace ? Peu de cho s e
a s surément , quand on compare l e s sacr ifi c e s imposé s a lors , à c eux
qu

’

ont dû sub i r l e s génération s contempora ine s , et les émot ion s
inconte stab l e s qu i s e sont produ i te s au XVI I e s i è c l e avec les dech i
rements dont nou s avon s été l e s v i ct ime s . La conc ept ion d e l

’ É tat
mod erne , envah i s s eur , omnipot ent , s eu l régulateur des de s tinée s
ind iv idue l l e s comme du sor t des nat ion s

,
n ’ exi s tai t pas encore , fort

h eureu s ement pour l e s Al sac i en s de c e temp s . On exige d
’ eux une

obé i s sanc e re spec tu eu s e aux loi s général e s du royaume
,
t empérée

par la cons ervat ion d
’une fou le d e pr iv i l ège s locaux ; on l eu r

d emande des subs ide s pé cun i a ire s , cons idérab l e s s an s doute , mai s
mo in s lourd s à port er pour une provinc e prosp ère et rap idemen t
repeup lé e , que l e s sommes arrachée s autrefoi s aux popu lat ions
ru iné e s par des gu erre s conti nu e ll e s .

Pendant p lu s d
’

un s i è c l e encore e t ju squ a la c hu te de l
’ anc i en

régime , tout en ouvran t aux gent i l shommes d
’

Alsace l e s c adre s de
se s régiment s étrangers , tout en r ec evant l e s j eune s gen s dé s ireux
d

’ embras s er l a c arr i ère mi l i ta ire dans s e s m i l i c e s provinc ial e s , l a
Franc e ne songea pas à d emander aux Al sac i ens l ’ impô t du s ang.

E l l e ne songea pas davantage à l eur d emander l e sacr ific e de l eur
langu e nat ional e ou de l eurs vi e i l l e s trad i t ions admin i s trati ve s
local e s . Au po i nt de vue commerc ia l au s s i , l

’

Alsace r e s ta j u squ
’ à

la Révo l ut ion provinc e é trangèr e effec t ive . E l l e put a in s i l en te
ment

, graduel l emen t , s
’

assim iler au r e s te de l a nat ion par l e j eu
nature l des i n st i tut ions

, par l e cour s normal des événement s , par
un e immigrat ion , peu nombreu s e d

’abord
, pu i s as s e z cons idérab l e

dan s l a s e conde moi t ié du KvI I I e s i èc l e , par des re lat ion s i ndu s
trielles et s c i ent ifiqu e s , l ibrement nouée s , de p l u s en p lu s fréquente s
e t toujour s p l u s fécond e s en ré su ltats .

L ’effor t consc i ent du gouvernement des Bourbon s pour hâter c e
mouvement d ’attrac t ion vers l a Franc e

, pre squ e nu l au début , e t qui
finit pourtan t par ach ever son œuvre sou s l ’ ardente impul s ion de l a
cr i s e révol u t ionnai re , ne fut pas cons idérab l e au XVI I e s i èc l e n i
même au s i è c l e su ivant . Le s d eux grand s r es sor t s qu

’

emp loie de nos

jour s l
’Etat , pour d i s c ip l in er et n ivel er les e spr i t s , pour pé tr ir l e s

carac tère s
,
et parfoi s au s s i pour broyer l e s con sc i enc e s , ne fonc

tionnaient po i n t encore à c ett e époque . Pas de s ervi c e m i l i ta i re
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l a pai s ib l e pos s e s s ion des fonc t ion s mun i c ipal e s , tou t en les contrô

laut de prè s et en l e s soumettan t de p lu s en p lu s à l
’autor i té des

pré teur s royaux . I l l eur a” sagement abandonné à tou s , au moi n s
en apparenc e , l

’honneur e t parfoi s l
’

odieux du gouvernement
d irec t , tou t en sachan t s e faire obé ir chaque foi s qu

’ i l t enai t à une
so lu t ion que lconque‘. I l a s u s ’ épargner ain s i l

’ ennu i e t les p et i te s
d ifficu lté s d ’

un contac t trop fréquent ou trop brusque avec la mass e
de s e s nouveaux suj e t s , qu i voyant toujour s au—de s su s d ’eux l eur s
anc i en s maî tre s

,
magi s tra ts ou ba i l l i s

,
n ’ont pas en consc i en c e ,

pour a in s i d ire , du changemen t de régime , s inon sur l e s po int s où
i l marquai t pour eux unavantage e t un progrè s . Autrefoi s , quand
l eurs s e igneur s l e s é crasa i en t de corvée s , quand ils les surchar

geaient d
’ impôt s , quand ,

trop souven t j uge s e t par ti e s , ils les con

damna i en t d evant l eur propr e tr ibunal , s
’ i l s o sa i en t en appe l er à la

j u s t i c e
,
i l n ’y avai t pour eux au cun r e cour s pos s ib l e . Pour emp loyer

un mot b i en connu , D ieu é ta i t trop haut e t l
’

Empereur tr0p lo in .

Dorénavan t l e monarqu e interpos e son autor i té tu té la ire entre les
maî tre s e t l e s suj e t s ; l a j u st i c e du roi d evi ent le grand re s sor t de
l ’autor i té n ouve l l e , appuyé e qu

’ e l l e e s t par tous les repré sentant s
de l a forc e pub l ique . E l l e e s t enl evé e aux se igneurs qu

’

on renvo i e
à l eur épée ’ , pour ê tre admin i s tré e par des hommes de loi , agréé s

par la Cour souvera in e et survei l lé s par e l l e . Ce Cons ei l souvera in
l u i -même

, j aloux d
’a s surer la popu lar i té du régime nouveau , tou t

en é tab l i s sant son p ropre pouvoir , se déc lare e t s e montre le pro
tecteur vigi lan t des humb l e s e t des p et i t s . Le s popu lat ion s com

prennent b i en tô t que comte s et s e igneur s , c l erc s e t laïqu e s , ju i fs e t
chré t i en s sont égaux à s e s yeux

, que l e pauvre p eu t s e pré s en ter
d evan t lu i san s crai nt e

,
au s s i b i en que l e r i ch e , e t que le p lu s

mode st e val e t de l abour , pourvu que sa cau se soi t j u s te , y triom

phera de son maî tre“. Quel l e s qu
’

aient é té l e s imperfec t ions , nom
breuses encore

,
du nouveau régime j ud i c i a ire , i l n

’ en cons ti tua pas
mo in s un immens e progrè s e t fu t général ement sa lué comme tel .
C e sont là c erta in emen t des b i en fa i t s

,
ou c ’ e s t du moi n s une

conc ep tion trè s i nte l l igente des devoirs de l
’ É tat . Peu importe du

r e ste comment on voudra carac téri s er l e s fa i t s , pourvu qu
’

on n e les

1 . J e n’

ai pas besoin sans doute d
‘avertir le l ecteu r que ces dernières consi

dé rations ne sont pas tiré es de l
‘

ouvrage du digne chevalier banneret de
Hochfeld en.

2 . D en A d el hat er zuruckgeschrenki und d ie Bæmtuugengeuommeu
sie also zum D egen erclaeret. (Topographie, p .

3. Topographie, p . 112.
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ob l igatoire , e t mo in s encore de programme scol aire ob l igatoire pour
tou s . Lo i n de franc i liser à outranc e

,
comme l e rép ètent encore

c erta in s écr iva in s ignorant s e t aveuglés par des haine s national e s ,
l e gouvernement frança i s , on le verra par la

’

seconde par ti e de
c e t ouvrage , n ’a pas même songé à s ’emparer de l

’ i n s truc t ion

pub l ique pour dre s s er l e s généra tions future s . So i t i nd ifférenc e ,
soi t largeur de vue s , i l a re sp e c té par tou t l e vi e i l ordre d e chos e s .
L

’

U niversité de Stra sbourg,
les é co l e s seconda ir e s ou gymnase s du

p ays , à p lu s forte ra i son l e s é co l e s p r i ma i re s r e st èr ent fonc i èrement
a l l emand e s d e mé thod e s et de Iangue j usqu

’

au l end emain de l a pr i s e
de l a Ba s ti l l e .
Assurément un gouvern emen t qu i , b i en qu

’

assez fort pour br i s er
toute s l e s ré s i s tanc e s , su t re sp e ct er a i n s i , sur des poin t s e s sent i el s ,
e t l e s tradi t ion s antér i eure s e t l ’au tonom i e de la provinc e conqu i s e ,
méri t e qu

’

on lu i t i enne comp te d
’une att i tud e pare i l l e . I l eu t par

moment s d es in sp irat ion s malh eureu s e s ; i l fa ib l i t parfoi s v i s—à-vi s
d

’ i ntérê t s pr i vé s égoï s te s ; i l fut en taché de corrup t ion , surtou t au
XVI I I e s i èc l e , mai s c

’ e s t qu
’alors l a fa ib l e s s e et l a corrup t ion

régnai ent par tou t en Franc e et , n e cra ignon s pas de l ’ajouter
,

partout en Europe . Malgré s e s défaut s er s e s erreurs , i l eu t pour
tant

, d ira i—j e l e bonheur ,
d ira i - j e l a suprême sage s s e , de n e j amais

oub l i er c e tt e vér i té tou t é lémentaire et qu
’

ont oub l ié e néanmom s

tant de gouvernant s d
’h i er e t d ’aujourd ’hu i

, qu
’

on ne cré e r i en de
durab l e s an s l e temp s , e t que c e lu i - c i n e re sp ec te que l e s chos e s

qu i sont fa i te s d
’ac cord ave c lu i . J amai s i l n ’ a été fa i t d ’ effort

v iol ent pour b ru squer l e développement nature l qu i menai t l en
t ement

,
mai s sûrement

,
l
’

Alsace ver s l a Fran c e , e t s i parfo i s qu e lqu e s
vel lé i té s théor ique s s e produ i s iren t avec des apparen c e s contra ire s ,
la routine prudente des admin i s trateurs s e garda b i en de l e s tradu ire
dan s la pratiqu e . Quelque s rare s ordonnanc e s d es premi er s inten
dant s de Lou i s X IV permetten t encore de nos jours à c erta in s
e spr i t s sup erfi c i e l s de s

’

exclamer contre l a tyrann i e mé t i cu l eu s e du

gouvernement frança i s ; i l n e faudra i t pourtan t pas s
’y lai s ser

tromper . San s dou te , i l ex i s te une ordonnanc e de 1685 , pre s cr ivant
a toute s l e s femme s de qu i tter l e s cos tume s de Souabe

, de Rati s
bonn e e t de S tra sbourg pou r adop ter les mod e s frança i se s ; mai s ,
prè s de c en t dix an s p lu s tard ,

les femmes de Strasbourgporta i en t
encore l eu r vi e i l hab i l l emen t trad i t ionne l , le jou r où elles al la i en t
dépos er , par c en ta in e s , l eurs toque t s d

’

or et d
’argen t sur l

’aute l de
l a Patr i e . San s dou te , on ava i t ordonné , dès l

’ i n s t i tu tion du Conse i l
souvera in

, que toute p roc édure jud i c ia ire s e fi t en langue frança i s e ;
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qu i ne con serve c ep endant , en Al sac e , parmi s e s pap i er s de fami l le ,
des p i è c e s légal e s , i nventa ires , te s tament s , contrat s de vente et de
mar iage , réd igé s en al l emand , e t c e l a dan s les v i l l e s e l l e s -mêmes ,
j u squ

’à la ve i l l e de l a promulgat ion du Code c ivi l ? C
’ e s t ain s i

que par le re spec t to lérant e t pro fondément hab i l e des hab i tud e s du
pas sé , grâc e au contac t quot id i en , pac ifique, des d eux rac e s e t des
d eux c ivi l i sat ion s

, p end ant quatre générat ion s suc ce s s ive s , s
’ e s t

préparée c ette Al sac e nouve l l e dont nou s sa luon s l
’appar i t ion sur

l a sc ène de l ’h i s toire en même temp s que celle de la Franc e de

1 . L
’

op inion que j e viens d ’ exprimer sur l ’assimi lation , l ente d
’abord et

partielle seulement , mais continue d e l ’A lsace a la F rance , d epu is la fin d u
X VI I ° si èc le jusqu ’à la Révolution , est le fru it de trente anné es de recherches
conseienc ieuses, gu idé es par le d ésir d

’arriver a la vé rité scientifique . J e
n ’ignore pas cependant que l

‘

on m
’

accusera sans dou te , d ’

un certain cô té ,
de dénaturer les fa its et d ’avoir fai t preuve d ’

une partialité trop évid ente ,
en faveur d es vainqueurs d ‘alors ; j ’attend rai tranqui l l ement qu ’on m

’

en

fournisse la preuve . D
’autre part , il se trouvera peu t—être des critiques qu i

me reprocheront d ’avoir singul ièrement affa ibli l
’

é cho des sentiments vé ri
tab les d es A lsaciens d ’alors pour la F rance , et qu i me c iteront à ce su jet un
texte que j e ne puis me permettre d e passer sous si lence , après tout le succès
qu’ i l a obtenu d epuis d ix ans , b ien que la valeur scientifique ne m ’

en

sembl e nu llement probante . J e veux parler ou le devine , du M émoire p our

la F ra nche—Comté , pub lié par M . Emi le Bourgeois dans son intéressant
ouvrage , Neuchâ tel et la pol i tique pr uss ienne en F ranche- Com té , 1702—17 13

(Paris, Leroux , 1887 , p . et présenté , d it-il , par le baron d e S chmettau ,
envoyé d e P russe , aux d iplomates réuni

“

sà. la Haye en 1709 . I l se trouve en
effet d ans ce peti t é cri t plusi eurs passages fort curieux relati fs aux senti
ments d e l‘A lsace pour la F rance . On y l i t qu ’ i l est notoire que les ha bi
tants d e l

’

A lsa ce sont p lus F ra nçois que les Pa r is iens , e t que le R oi de

F rance est si sûr d e l eur affection a son service et a sa gloire , qu
’

i l l eu r
ordonne de se fournir d e fusi l s , de pistolets , de halebardes, d

’

é pé e , de
poud re et de plomb, toutes les fois que le bruit court que les A llemand s ont
d essein de passer le Rhin , et qu ’ i ls courent en foule sur les bord s de ce
fleuve pour en empêcher, ou du moins d isputer le passage a la Nation
Germanique , au péri l évident de l eurs propres vies comme s

’

i ls al laient au
triomphe . Ensorte que l ’Empereur et l ’Empire doivent être persuad ez qu

’en
reprenant l ’A lsace seule, sans recouv rer la F ranche—Comté , i lsne trouveron t ,
pour a insi di re , qu ’un amas de terre morte pour l ’Anguste M a isond

’

A u tri che ,

e t qui concera un bra s ier d
’

amou r p our la F ra nce , e t de fervents d é sirs
pour le retour de son règne dans ce P ais auquel i ls donneront tou jours
consei l , faveur, aide et secours d ans l ’occasion L

’auteur anonyme recom
mande encore la prise d e possession de la Lorraine et de la F ranche
Comté aux puissances allié es , comme de deux Boulevard s au corps de
l
’

Empire, etd eux forts Caveçons aux A lsatieus, soi t qu
’

on les la isse a u pou

voir d u roi d e F ra nce qu
’

i ls a dorent, soit qu ’

on lui en ôte les biens et les
revenus (ca r on ne lui pour ra pa s ôter les cœurs d

’

a utre manière que pa r

une cha îne de d eum cents a ns) A ssurément ce sont la des textes expres
si fs au possib le et l

‘

oncomprend qu’ i l a pu paraî tre « assez piquantd
’

entend re

un roi d e Prusse affi rmer , en 1709, que l ‘A lsace , vingt ans après la conquête
d é finitive , é tai t d evenue une terre bien française , que ses habitants adoraient
le Roi et qu ’ i ls se chargeaien t de monter la garde pour la F rance su r la rive
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La fu s ion s e s era i t fa i te p lu s fac i l emen t san s dou te , e t p lu s tôt ,
s i

,
sur un seu l poi nt , l e gouvern ement des Bourbon s n

’avai t manqué
de coup d

’œ i l po l i t ique ; nou s voulon s par l er de son atti tud e sur le
t errai n re l igi eux . C e n ’ e st pas i c i l e moment de par l er plus longue
ment de c e suj e t , qu i s era tra i té , trè s en dé ta i l , dan s la s e cond e

p ar t ie de notre é tude , a in s i que nou s l
’avon s exp l iqu é dan s notre

préface . Mai s nou s n e voudr ion s pasavo ir l
’a ir de d i s s imul er , pour

a i n s i d ire
,
l e s conc lu s ion s que nou s impos ent l e s nombreux docu

ment s réun i s par nou s sur l a mati èr e , e t nou s ind iqu erons donc ,
au mo i ns d ’

un mot , qu e l l e fut l
’ erreur cap i ta l e , à notre s en s , dan s

l ’att i tud e de Lou i s X IV aprè s la conquête d e l
’

Alsace .

Appe lée j ad i s comme prote c tr i c e des prot e stant s dan s l
’

Empire ,

c ’ e s t en gard i enne de l a l iberté de con sc i enc e german iqu e que la
Franc e é ta i t en tré e dans l a lu tt e trent enaire . Lou i s X I I I continuai t
a in s i l e rô l e s i nc èremen t ac c ep té par Henr i l e Grand ,

e t qu
’ava i en t

jou é déj à , d e for t mauva i s e grâc e , l e s d e rn i er s Valoi s . C ep endant ,
quand l e momen t approcha de tran sformer l e s a l l i anc e s d

’au trefo i s
en une pr i s e de pos s e s s ion p lu s ou mo in s comp l è t e , l e s hommes

gauche du Rhin (Bourgeois, p . M ais la
,pièce en question a—t-el le la

valeur qu
’

on semble vouloir lui attribu er? E ll e a é té pub li ée une premi ère
fois , i l y a un siècle et d em i , d ans la volum ineuse compi lation de M . de

Lamberty , M émoires pour sereir d l
‘

histoire d u X VI I I " sièc le , publiée à

Amsterdam , chez P i erre M ortier, 1735 , ih -4 ° (vol . V , p . 277- 286 ) c
’est

la seu lement qu ’elle est m ise en rapport avec l e nom de S chmettau , le
repré sentant du

'

roi F réd é ric I " d e Prusse auxÿ ays
-Bas . I l y est d it Ce

ministre présenta au consei l ler pensionnaire Heinsius, au prince Eugène
e t au d uc d e M arlborough un long mémoire . I l é tai t si peu de sa façon ,
que Lamberty d i t p lus loin Ce m in istre n

'
hésita point a a jouter le

nom d
’

un qu i produ isi t le M émoire (p . M . Bourgeois a eu la
chance d e mettre la main sur un autre exemp laire d u M émoi re, qu i

se trouve aux archives du M inistère d es affaires é trangères , parmi
les p i èces accompagnant la correspondance de M . d e Puysieulx, notre
ambassad e… en S u isse , avec l

’

intendant d e la F ranche-Comté . C
’est ,

d it- il une petite brochure de seize pages i a imprimé e ,
fa ite , comme le format l 'ind ique , pour être Le savant
éd iteur a joute Ce document est absolument authentique , expression
qui ne peu t ic i signifier qu ’une chose ,c

'
est que la piècea é té ré ellement saisie ,

soit enBourgogne , soit en S uisse , en 1709 , et qu'ell e n ’est pas une inven
tion mode rne . Car comment é tablirai t—on qu'une pe ti te brochure anonyme ,
imprimée et d istribué e c land estinement , est un document d iplomatique offi

c iel , d éposé sur le bureau d ‘

uncongrèseuropé en? J e doute fort, pourma part
que ce pamphl et , écrit avec une verve rageuse contre la F rance , soi t j amaissort1
solennel lement d u portefeu i lle d ’

un d iplomate ; qu i reconnaîtrai t le styl e
d iplomatique de l

’

époque dans des phrases comme cel le-ci J e rougis d e
honte quand j 'y pense et ne pu is l ire les tra ité s de .\Vesphalie , des P y re

et d e Ryswick , sans m‘

écrier 0 F rance trop heureuse , tu n ’as qu’

à

fa ire la guerre a les vois ins pour être sû re d ’agrandir ton roiaume , etc . !

C
'est un d es innombrab les fac tums, on les compte par centa ines , que

l
’

A l lemagne , l
’

Angleterre et les Pays
- Bas ont vu é clore , durant les trente



https://www.forgottenbooks.com/join


730 L
’

ALSACE AU xvne
S I ÈCLE

durab l e contre l e s prote stant s de Hongr i e , e t J acque s I I d
’

Angleterre

payai t de la p ert e de sa couronne la fo l l e t entat ive d
’

introniser la

p apau té sur l e s ru ine s d es l iber té s de son pays .
San s mettre en doute i c i la s in cér i té d e c e tte atti tud e du gouver
nement roya l en Alsac e , san s l a d i s c ut er l e mo in s du mond e , il fau t
b i en d ire qu

’ e l l e fut i nfiniment impol i
't ique autant que peu généreu se .

L
’

É glise cathol ique , hab i tué e à ré c lamer tou s l e s concour s san s s e
croi r e jamai s l ’obligée de p er sonne , n

’ en fut pas p lu s r econnai s
sant e , au fond , à Lou i s X IV ,

e t l a m inor i té prote s tante , en butte à
d es vexat ions me squ ine s pre squ e continu e l l e s , et , par moment s , à
d e vér i tab l e s v io l enc e s

, revin t “ b i entô t forcément d es d i spos i t ion s
héréd i ta ire s favorab l e s qu

’ el l e ava i t témoigné e s tou t d
’abord aux

de sc endant s d e Henr i IV . E t comme cett e p art i a l i té sur l e t erra in
re l igi eux s e prolongea malheureu sement durant tou t l e long règne
de Lou i s XV i l y eu t l à comme une gros s e p i e rre d

’

achopp e
”
ment

roul ée sur le ch emin par l e gouvern ement l u i -même . C ela n e
la i s sa pas de gê ner l a march e en avant , d

’

entraver par une défian c e
mutu e l l e d es re lat ion s au tre fo i s p lu s cord i a l e s e t de r etard er ,
comme de part i pr i s , l a fu s ion d é s irab l e de c e s é lément s égal emen t
u t i l e s , quo iqu e s i d iv er s , d e l a popu lat ion d

’

Alsace .

On a
-

pré tendu , i l e s t vrai , que l e s r epré s entant s du Roi Trè s
Chré t i en n e pouva i en t agir au trement qu

’ i l s n e l ’ont fai t , e t que
Lou i s X IV é ta i t i n capab l e d e conc evoir une autre pol i tiqu e rel igi eu s e
que l a s i enne . J e n e sai s

,
mai s j e p ench e à cro ire qu

’ i l aura i t agi
d

’une façon p l u s d igne d e lu i , en m ême tempsque p lu s h ab i l e , en
continuant la pol i t iqu e de son p ère e t de son aïeu l , e t j e me p ermet s ,
en t erminant , d

’

alléguer sur c e po i nt , l
’

op i nion ra i sonnée d ’

un h i s
tor ien trè s versé dan s l a conna i s sanc e d es chos e s d ’

Alsace au
XVI I e s i èc l e , et qu i s emb l era p eut- ê tre d

’autant mi eux p l acé pour
ê tr e impart i a l qu

’ i l n ’appart i en t n i à l
’ É glise c atho l ique n i au pro

testantisme . Aprè s avoir s ignalé l e sy s téme de par t ia l i té su iv i par
l e gouvernement royal à l

’encontre du lu théran i sme al sac i en , l
’

au

t eur que je voudra i s c i ter i c i , s e d emande s
’ i l éta i t i nd i spen sab l e ,

en procédant à l
’annexion moral e du pays , de s

’appuyer sur un part i
s eul ement , de mani ère à fa ire c ro ire au part i contra ire que c e tte
annex ion s

’

opérait contre lu i . La répon s e , dit- i l , ne saurai t être

J e me permets de renvoyer pour les preuves à. un opuscule pub lié par
moi (Paris, F ischbacher, 1888 , in et exclusivement formé par d es docu
ments ot‘ficiels et des correspondances administratives tiré s des d épôts pub lics
de S trasbourg, Documents rela t i s a la si tua tion léga le d es p rotesta nts

d
’

A lsa ce a u X VI I I ° s ièc le.
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douteu s e . Nation e s s ent i e l l emen t uni ta ire e t cathol iqu e , la Franc e
offra i t un e sécur i té qu i manquai t dan s l

’

Emp ire et d evai t tô t ou tard
lu i a s surer l e concour s d es forc e s c athol ique s al sac i enne s . Le

tr iomphe des França i s aprè s tou t ne por ta i t au cun e atte in te grave à
l ’ intérê t romain , tand i s que l e lu th éran i sme , n

’ayant ach eté l a paix

qu
’au pr i x de son i nfluenc e , ne pouva i t pas ne pas regrett er le

régime d i sparu . C ’

é ta i t donc à ra s su rer l e s Évangé l iques , à d i s s iper
l eur s i nqu ié tude s , à gagn er l eur confianc e qu

’ i l eû t fal lu s ’ app l iquer ,

e t c ’ e s t malheureu s ement l e contra ire qu i eut Catho l ique dan s
l e r e ste de l a Franc e , l a Monarch i e che z nou s avai t in térê t à rest er
l a1qu e ; en uni s sant sa cau s e à c e l l e de l a r el igion romaine

,
el l e

d evai t avo ir
,
et eut en effet contre el l e

,
l e s adver sa ire s de c ett e

re l igion . Le ré su ltat de c e tt e fut un retard de p lu s d
’

un

s i è c l e dan s l ’ ent i ère fu s ion des p eup l e s a l sac i en et frança i s , alor s

qu
’ en pour su ivant la conc i l i at ion sur l e s eu l t erra i n c iv i l

,
ou eû t vu

d i sparaî tre c en t an s p lu s tôt l a ré s erve des populat ion s al sac i enne s
e t rompre l a barr i ère de gl ac e qu i n e s

’ e s t fondue que sous l e
souffl e ard ent de l a Révo lu t ion

1 . Julien S éc , Les Chroniques d ’

A lsa ce . Am bros ius M u l lers S ta rnm und

Zei tbuch . Colmar, Jung, 1873, in Introduction , p . v1u -x .
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